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PREFACE

On entend souvent dire qu'il ne faut fas faire de

Y>lans d'une society de Vavenir.

Tons ces plan<i sont du roman, nous dii-on, et Us
ont cet inconvenient qu'un jour Us pourront giner la

force creatrice d'un peuple en rivolution.

II se peut qu^il y ait du vrai dans cette observation.

Sur un certain nombre de raisonneurs-theoriciens le

Voyage en Icarie, de Cabet, exerga, sans aucun dou-

te, cette influence. Mais c'est Veffet de tous les ou-

vrages de sociologie qui ont eu quelqiie retentisse-

ment.

D*autre part, il y a necessite que nous nous ren-

dions compte des consequences concretes, rielles, que

nos aspirations communistes, collectivistes ou autres

pourraient avoir dans la sociSti. Pour cela, nous

sommes bien forcSs de nous representer ces diverses

institutions a Vceuvre.

Oil voulons-nous arriver par la Rivolution ? II

faut le savoirf II faut done des icrits qui permettent

**
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au grand novibre de se faire une idee plus ou moins

exacte de ce qiiils aspirent a voir realiser dans un

avenir procke.

Toujours Videe concrete a precede la realisation.

Serait-on, par exeinple, arrive aux progrls modernes

de Vaviation, si depuis cinqnante ans un certain

nombre de physiciens et de niecaniciens frangais ne

s'etaient deja pose d^une fagon concrete ce but, —
ce « roman », si Von veut : uLa co7iquete de Vair par

la machine plus loiirde que Vair » ?

II faut setdenient s'habiluer a ne jamais attacker a

un livre, a un ecrit, plus dHmportance qu'un livre ou

un ecrit — si beaux qu'ils soient — n'en ant en

realite.

Un livre n^est pas un evangile a prendre en entier

ou a laisser. II est une suggestion, tine proposition^

— rien de plus. C'est a nous a r^flechir, a voir ce

qiCil contient de bon et a rejeter ce que nous y trou-

verons d^erronS.

Avec cette reserve^ il faut done, — a cote des aper-

gus qui nous disent ce que les revolutions passees ont

obtenu, — des aperqus qui esqidssent dans leurs

grandes lignes ce que la prochaine revolution pour-

rait se proposer de realiser.

Et lorsquc les gens qui se targiient d'etre (( prati-

ques )) {parce quails ne le sont pas, puisqu'ils travail-

lent a enrayer le progrhs) nous diront : « Tout ga

c'est du roman, des utopies,... » nous n'aurons qu'a

leur demander si, etix aussi, ifont pas leur « utopie rt?

Eh bien, ions, tani qu'ils sont, ont la leur, — une

utopie a rebours du progres. 'Napoleon Z** avait la.

sienne, — celle de Vempire mondial, politique et
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'militaire; le ginSral des Jisuites a son uiopie (Tern-

fire a lui, base sur la superstition et la soumission

religieuse. Le bon bourgeois soufire afrls un gouver-

nement forty frotegeant, comme le dit la chanson,

« ceux qui mettent des queues aux zeros ». Briand a

son utopie, Millerand a la sienne, Lepine lui-mime

en a une, — celle des pipes cassees au profit des

bourgeois.

Cest quHl est impossible, en effet, de rSagir d'au-

cune faqon sur le developpetnent de son epoque sans

avoir une conception plus ou moins nette de ce que

Von voudrait voir se developper dans la societe.

II faut seulement, en lisant une « utopie )) sociale,

ne jamais oublier que Vauteur ne nous offre rien

d'immuable, rien d'arrete d'avance, — comme Vi-

taient ces plans de campagne des etats-majors alle-

mands pendant les guerres de 1793- 1809, qui tou-

jours etaient dejoues par Vesprit des populations,

sympathiques aux sans-culottes.

L'idSe, — (( I'idee g^nerale de la Revolution »,

comme disait Proudhon, — voila ce quHl faut! et non

fas des recettes revolutionnaires.

Or, c^est cette idee generale que Pataud et Pouget

cherchent a developper dans leur livre.

II est evident, lorsqiCon fait un livre de ce genre,

que Vauteur est forcS de preciser certains dStails des

Svinements. Mais ces details, — le lecteur s'en dper-

cevra bien,— ne sont donnes que pour materialiser les

idies, pour iviter de flatter dans le vague des abs-

tractions.

Que la rencontre entre les revoltes d^un avenir pro-

chain et les defenseurs du passi qui se meurt ait lieu
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en face de la statue cle Dalou, ou ailleurs; que la

premihe rencontre decide de la vicioire ou non, —
peu imforie.

Cf. qui imforte, cest de cherche? a nous rendre

compte de la tendance g6nerale a imprinter a la revo-

lution.

Sera-ce Vindividualisme bourgeois et Vexploita-

tion de Vhomnie par Vhomme, mitiges seulement par

quelgues loisP Sera-ce le socialisrne d'Etat que nous

chercherons a introniser ? Sera-ce la centralisation

bureaucratique dans VEiat^ dans la Commune, dans

la Confederation du travail et les syndicats que nous

appellerons de nos vceux^ ou bien Vindependance et

la libre federation dcs groupes producteiirs et con-

smnmateurs, composh par affinites de metier ou de

hrsoins ? Sera-ce la centralisation^ — Vkckelle hierar-

chique des gouvernements, — ou bien Vabolition de-

finitive du gouz'ernement de Vhomine par Vhomrne

que nous nous efforcerons de realiser ?

Voila les questions que le livre de Pouget et de

Pataud notts pose et qu'il nous invite a discuter, —
non plus dUme fa^on abstraite, mais d'nne fa(on

concrete, en partant des fails memes^ des besoins me-

rne de la sociitS.

Sans doute, la vie est infiniment plus compliquSe

que iojtt ce que Von peut prSvoir. Elle contient da-

vantage d^inattendu que Wimporte quel roman : nous

venons de le voir Pendant la dernihe tentative de
rtvohttion en Russie. Mais /'aspect general de la so-

ciite a venir se dessine deja. On voit deja ce qui ger-'

me : il n'y a qti'a Vobserver. On sent deja toute la

force des desirs d*egalite, de justice, d'independance.
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'de libre association^ qui se font jour dans la sociSiS.

Et ces donnees sociales nous permettent de frivoir a

'feu frls oil nous allons, — fourvu que nous itu-

diions ce qui vient, au lieu de discuter sur ce que

tel ou tel autre voudrait voir venir.

C'est guidt far ces idees que fessaydi, il y a de

cela une trentaine d'annees, d'esquisser une utofie

communaliste dans la Conquete du Pain.

Paiaud et Pouget font aujourd^hui une utofie

syndicaliste. Us nous montrent comment les syndi-

cats, groupements de combat contre le Cafitaly four-

raient se transformer, en temfs de revolution, en

groufes de froduction; comment ils fourraient tra-

vailler, chacun dans la sfhere qui lui est frofre,

i la rSorganisation de la froduction et de la distri-

bution soci6taires des froduits, sans attendre four
cela des ordres venus d^en haut. Ils racontent, d*une

faqon tr^s attrayante, comment les groufements,

industriels, communalistes et cooferateurs fourraient

se charger des fonctions que VEtat et la Commune
se sont affrofriees jusqu*a fresent; comment les

syndicats dresseraient les statistiques nicessaires et

se les communiqueraient, sans attendre Vintervention

de la bureaucratie des <( Comitis de statistique »/

comment ils accomfliraient Vexfrofriation de fait...

Et ainsi de suite.

Certainement , ce rCest fas VAnarchie quails nous
dessinent. Mais Vorganisation quHls s*affliquent i
nous raconter a dSja Vavantage de ne flus ttre basSe

sur une hiharchie de bureaucrates, comme Vont fre-

conisS jusqu^a frisent les socialistes Statistes. On
sent, au contraire, dans le livre de Pataud et de Pou-
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get le souffle vivifiant de VAnarchie dans leurs

conceptions de Vavenir, surtout dans les pages

consacrees a la production et a Vichange. Et ce qu'ils

disent a ce sujet devrait Hre serieusement medite par

chaque travailleur arnoureitx de Liberie, de Justice

et d^Egalite, ainsi que par chaque personne soucieu-

se d'eviter les conflits sanglants d'une frochaine rS-

vohition.

II est probable que Pataud et Pouget paient encore

un tribut trop fort au passe. C'est inevitable dans

des ouvrages de ce genre. Letir <( Congres Confede-

ral » qui discute s'il faut mettre a Ut charge sociale

les enfants, les invalides et les vieillards, s'occupe

a notre avis, de questions qui seront resolues sur

place; et lorsqu'il dhide qu'aucune corporation,

aiicnn service social ne pourra a s'abstraire de la

connnunaiite » (^. 163), il tranche une question que

la vie locale, seide, sera a menie de resoudre. Quant

an « Comite Confederal », il emprunte beaucoup trop

ajt gotivernenient qu^il vient de renverser.

Eh bien, ces grandes questions sont precisement

niatihe a discuter. Les auteurs nous les ont posies;

ils itojis out signals une tendance : a nous d'y refle-

chir, — avant que la revolution nous ait appele a

agir! — Et celui qui s'inspirera de /'esprit dtt livre

de Pataud et de Pouget, sera deja a mime de se pro-

noncer sur ces questions avec une certaine indepen-

dance de jugement. Tres probablement, il trouvera

la centralisation inutile et pourra deja suggerer des

moyens de Veviier.

Ce qui se recommande, en outre, dans ce livre, a
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Vattention des lecteurs, c'est Vesprit de tolerance four

les tendances diverses, differentes de celles des

auteurs, dont iL est impregne, — esprit de tolhance et

de bonhomie tout a fait caracthistique de la men-

talite des populations ouvrihes franqaises et qui

contraste si fort avec Vamour du reglement, de la

lot generate, reste si cher encore aux nations qui n'ont

pas eii Vexperience revolutionnaire de la nation fran-

gaise.

La tendance a la conciiiation sc voit aitssi dans

cette idee neuve des auteurs qui proposeni de com-

biner le communisme pour tous les objets de premie-

re necessite avec le camet de « bons de travail » pour

les objets de luxe, delivre a chaque membre de la

societe. Cette idee, qui rappelle Videe du Vingtieme

siecle de Bellamy, merite fort d'etre discuiee.

Enfin, la meme tolerance se retrouve aussi dans

cette autre proposition d'expropriation et Sexploita-

tion des grandes proprieies foncieres par les syndi-

cats d'ouvriers agricoles, d'une part, et, dautre part,

le maintien des petites et des moyennes exploitations

foncieres qui continueraient a etre mises en valeur

par leurs occupants actuels.

Fideles a ce principe de tolerance, les auteurs atta-

chent aussi, avec beajicoup de raison, tine importance

frimordiale a la propagande par Texemple, au lieu

de mettre leur espoir dans le vote, la loi et la guillo-

tine pour les recalcitrants.

On aimerait, cependant, les voir appliquer plus

largement ce principe atix populations des prisons.

IJn coup d^audace, comme ceh/i de Pinel, apres avoir
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servi d'exemple quelque part^ levera un jour tous les

doutes a ce sujet.

Le seul reproche que je me permettrat de faire

aux auteurs, — une observation plutdt qu'tm reproche^

— c^est d'avoir considerablement attenue la rSsis-

tance que probablement la rivolution sociale rencon-

trera sur son chemin. Vechec de la tentative de revo-

lution en Russie nous a montri tout le danger d'une

illusion de ce genre.

Certainementy cette resistance ne sera pas mena-

qante si, d'ici la, /'esprit revolutionnaire, — le coura-

ge de demolition des institutions, — se ripand dans

les campagnes, en mhne teinps que /'esprit de revolte.

Alors, le szicchs de la revolution sera assure. Malheu-

reusement, on ne saurait etre stir qu'il en sera ainsi.

Que d'excellents revolth ne connaissons-nous pas

nous-mimes, doues d'un courage personnel d. toute

ipreuve, et cependant n^ayant pas le courage de

Vesprit revolutionnaire ?

C'est ce qu^il y a a craindre pour des rSgions en-

tieres. Et c'est la surtout qu'il faudrait diriger les

efforts de ceux qui — comme les auteurs de ce livre

— confoivent la Revolution, non pas comme un re-

gne de la Terreur et un abatage de tites humaines,

7}/ais comme un abatage de la fork capitaliste et

Statiste.

Pour un parti parlementaire, qui attend ses succh
des factices majoritis Sleciorales, — et pour les

Jacobins qui comptent encore sur la terreur inspiree

par des « colonnes infernales », — les regions arriS-

rSes peuvent itre quantite nSgligeable.

Ceux-la oublient, — ou bien ils n'ont jamais con-
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fiu, — les plaies saignantes que firent en 1793 le Mi-

di et la Vendee. Mais pour nous gui savons que : ou

bien le Peuple fera la Rivolution, ou bien la Revo-

lution ne se fera pas!,,, la conquite intellectuelle des

Vendees futures se pose comme un devoir impirieux.

Et si nous nous y appliquonsy nous trouverons

bientdt en quoi les idees socialistes, telles qiCon les a
prichSes jusqu^a ce jour, sont resides incompletes.

Nous dScouvrirons facilement ce qui reprisente

Vidial, inconscient encore, pour ces rigions^ et nous

saurons alors ce qu^il faut faire pour gagner toute

la France agricole a la Revolution.

A tout cela le livre de Pataud et Pouget nous fait

rifUchir, et dest pourquoi il devrait Itre ripandu
pariout, lu partout, discutS partout.

Mieiix nous saurons ce que nous voulons, •— et

moins d*obstacles la Revolution trouvera sur son che-

min; moins de luttes elle aura k soutenir, moins
de victimes elle coutera.

Pierre KROPOTKINE.

27 fevrier 191 1.





AUX LECTEURS

'Au bapteme, notre volume a change de nom. La

faute en est a notre editeur qui, en pr^sentant sa cou-

verture aux encres c^imprimerie,— qui sont les fonts

baptismaux du Livre, — Va sabots sans vergogne.

N'itant pas d'humeur acaridtref nous ne lui en

avons pas tenu rancune... et nous plaidons sa causi

prks de vous ; comme nous, vous amnistierez notre

Editeur.

Et pourtant, le sabotage est patent I

Aux lieu et place du titre anachronique qui s'etale

sur la couverture devait, en trois lignes, flamboyer j

COMMENT

NOUS AVONS FAn

LA REVOLUTJON
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Tel est I'intitule que devait arborer notre hovquin.

Car, vous le savez tous, la Revolution est accom-

plie !... Le capitalisme est mort.

Longtemps, la Camarde guetta la vieille socUti.

Uagonie fut dure. La bete ne voulait pas mourir. Et

cependant, le diable salt combien elle etait malade /...

Enfin, sa demiere heure sonna.

Uevinement etait escompti depuis tant et tant que

la classe ouvriere, qui attendait VhMtage, n'a pas 4ti

prise au depourvu. C'est que, au prSalable, il s'itait

op^re en elle un travail de gestation et de reflexion

qui, le moment psychologique venu, lui a permis de

triompher des difficultes : petit a, petit, elle avait

acquis la capacite sociale, s'etait rendue apte a g^rer

ses affaires, sans intermediaires, ni prete-noms.

La classe ouvriere avait fait sien le mot que Sieges

appliquait, d, la fin du dix-huitieme siecle, au Tiers-

Etat, et, lasse de n'etre rien, elle voulait etre tout I

Se dressant en opposition h la classe bourgeoise,

elle se proclamait en insurrection permanente contre

elle et se preparait h lui succeder. Dans les Uzardes

des institutions capitalistes, elle deposait les germes

des institutions nouvelles et, vivifiie par Ic concept

de greve generale, elle se familiarisait avec I'ceuvre

iVexpropriation qu'elle affirmait necessaire et fatale.

Deja, des 1902, la Confederation generale du Tra-
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vail avail procede a line enquete qui disait les inten-

tions du Proletariat :

Elle avail appele Vattention des syndicals sur ce

qu'ils anraient a faire, au cas de greve generale

triomphenle. Elle leur demandait d'examiner com-

ment ils procMeraient pour se transformer de grou-

pements de lutte en groupements de production ?

Comment ils effectueraient la pnse de possession de

Voutillage et quelle conception ils avaient de la reor-

ganisation des usines et des ateliers ? Quels rdles ils

pensaient que joueraient, dans la societe reorganisie,

les federations corporatives et les Bourses du travail?

Sur quelles bases ils prevoyaient que s'ottererait la

repartition des produits ?

C'etait tout le probleme social pose en points d'in-

terrogations.

Cette enquete ne fut d'ailleurs pas Vunique symp-

tome des preoccupations qui, de plus en plus, absor-

baient la classe ouvriere. Le « Que faire au lende-

main de la Greve Generale ? » tournait a I'obsession,

s'incrustait dans les cerveaux, s'y condensait ct s'y

clarifiait.

Et c'est pourquoi, lorsqu'eclata la grande tour-'

mente revolutionnaire, les masses populaires ne

furent pas ignorantes et disemparees. C'est pour-

quoi, apres avoir combattU} apres avoir demoli, elle$

surent reedifier I
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Ce fut une piriode d'enthousiasme magnifique. tei

plus froids, les plus inconscients 6taient secou^s,

rechauffes.

'Ah ! les grandes et belles journees de tumulte el

de fikvre I Tragiques elles furent a vitrre... douces

elles sont au souvenir.

Ce qu'a iU cette Revolution, — la plus grande et la

plus profonde qui se soit encore accomplie, — nous

allons le dire.

Nous allons evoquer et revivre cette periode form*

dable et sublime. Nous allons assister a VenfanUi

mcnt d'un monde.

IblOLB rATAUD.

Emilb PouasT



COMMENT

NOUS FERONS LA REVOLUTION

CIIAMTRE PREMIER

La Debacle

Par cet apres-midi de dimanche prinlanier, de

I'annee 19.., des milliers de grevistes du batiment

s'etaient rendus au manege Saint-Paul. La foule,

accumiilee dans la salle, surexcitee deja par les longs

jours de greve, electrisee par la griserie des paroles,

enervee du pietinement dans la sciure de bois aux

relents de crottin, s'exasperait, devenait houleuse.

II y avait de I'orage dans Fair. On sentait gronder

les coleres — pretes a deflagrer. ^-

Depuis une grande quinzaine, le travail etait sus-

pendu et toute la corporation etait en lutte.

Les ouvriers, obstines dans la resistance, voulaient

vaincre, — et les patrons, surs de I'appui du gouver-

neraent, se refusaient aux moindres concessions.

Le meeting finissait.

La sortie fut entravee par les coutumieres mesures

1
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de police. La facility de barrer I'^troite rue ou 6tait

situ6 le Manage avail permis de rendre plus compacts

les cordons de sergents de ville. Et, par exc^s de pre-

caution, un flltrage rigoureux et d'une 6nervante len-

leur contrariait I'^vacuation de la salle.

La foule s'irrita de remboutelllage qui lui 6tait

impost. Gomrae un 616ment trop comprirae, elle se
^

d^tendit brusquement et, en une poussee furieuse,
\

elle disloqua les barage* policiers. Malgr6 leur car-

rure et leur nombre, les agents des brigades cen-

irales furent refoul6s et la sortie s'effectua plus

r&pide.

Les offlciers de police, encol6r6s par I'^chec de

jeurs precautions, ordonn^rent le ralliement et lan-

ci'rent leurs troupes au revers du flot populaire qui

8"^coulait bruyant par la rue Saint-Antoine.

Les gr^vistes firent front k I'attaque et, en pen de

temps, la bagarre d6g6nera en ^cbauffour^e : quel-

ques tables et chaises, prises aux terrasses des cafes,

des planches, un tramway renvers6, s'esquisserent en

barricade. La resistance ouvri^re fut vive ; on se

l)attit avec acharnement.

Tandis que ces incidents se d^roulaient rue Saint-

Antoine. une colonne de gr6vistes avait oblique par
la rue de Rivoli et se dirigeait vers les grands boule-

vards. Comme les quelques sergents de ville ^pars,

non plus que les quelques postes de soldats gardant
les chantiers deserts ou bivouaquant de ci de la,

n'etaient de taille a lui barrer le chemin, elle y par-
vint sans obstacles.
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Lcs boulevards etaient encombres par la coliue des

promeneurs, — ainsi que des flaneurs install6s aux

terrasses des cafes. La manifestation jeta la surprise,

le tumulte et I'efFroi dans cette foule et, I'entrainant

en partie, elle devala en torrent vers la Madeleine,

grossie de curieux, de jeunes gens.

Aussitot avis6, le pr6fet de police avail donn6 ordre

de diriger des bandes d'agents contre les manifers-

tants. Pour aller vite, on les entassa dans le ra^tro et

on les debarqua place de I'Op^ra. Ges bandes, aug-

ment^es des soldats qui montaient la garde au chan-

tier de la place et aux chantiers voisins, on les lan^a

i\ la rencontre des gr6vistes.

Le choc se produisit proche le Vaudeville. Les

policiers, mettant vite le sabre ci la main, se ruerent

sur les manifestants. Geux-ci, indignes et exasperes,

ne lachaient pas pied. lis se d^fendaient comme ils

pouvaient, faisant arme de tout ce qu'ils trouvaient

auprfes d'eux. Mais, combien in^gal 6tait le combat I

Bientot, quelques coups de feu 6claterent, D'oii parti-

rent les premiers ? Des agents ?... Des grevistes ?...

On ne sut ! Toujours est-il que les revolvers d'or-

donnance des sergents de ville firent davantage de

victimes que les p^toires des manifestants.

Geux-ci tenaient toujours t6te et la lutte ne faisait

que grandir leur courage. Gomraent cela finirait-il ?

Quoique mal armee, la multitude 6tait redoutable

par sa fureur et son impetuosite. Or, les offlciers de
police ne voulaient pas que leurs hommes reculas-

sent ; ils flrent intervenir la troupe.

^ Les soldats, rendus plus inconscients encore par la

^6vre de la bataille, par les coups regus, ob6irent
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comme des automates. Aux ordres qui leur furent

donnes, ils epaulercnt, ils firent feu !...

II y eut un recul formidable de la foule. On eut dit

d'une faulx qui passait sur elle ! Maintenant, les cris

de douleur se melaient aux clameurs de malediction

et de colere. Outre les blesses, nombreux du cote

ouvrier, il y avait des morts !

La cavalerie, mandee en toute hate, arriva a la

rescousse. Elle fonga sur les boulevards par les rues

adjacentes et parvint a disloquer la manifestation.

Mais la foule, quoique coupee en trongons, ne s'epar-

pillait pas. Les groupes, rejetes hors de la grande

artere, se coagulaient a nouveau et se dirigeaient

vers les faubourgs, se rendaient aux salles ou, le

soir, se tenaient des reunions. Sur le parcours, ils

clamaient leur indignation et repandaient partout

la nouvelle de la bataille, de la tuerie.

Apres la grande fusillade, il y avait eu un court

moment d'angoissante accalmie. Les manifestants

avaient ramasse les blesses, les avaient transportes

aux pharmacies voisines. Quant aux morts, leurs

corps, farouchement gardes par leurs camarades,

avaient ete etendus sur des autos et, en procession

lugubre, transportes au siege de la Federation du
Batiraent. La, en une salle hativement transformee

en chambre mortuaire, les cadavres des malheureux
furent deposes.

Le tragique de cette journee, si brusquement
nausse au diapason de guerre sociale, n'eclatait pas

dans un ciel sans nuages. L'atmosphere etait lourde

deja de rancunes et de coleres. On vivait une periode
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trouble, angoissante. On pressentait, a la nervosity et

au malaise general, que des incidents minimes pou-

vaient se repercuter en evenements d'une intensite

grandissante.

Un hiver, long et apre, avait accentu6 les causes

d'inquietude. II y avait eu de rudes souffrances aux

foyers ouvriers : aux epreuves de la saison s'etaient

ajoutees les rancceurs d'une clierte des produits que

la rarefaction n'expliquait point. Le peuple la met-

tait au compte d'accapareurs.

Aussi, d6s le renouveau, le bouillonnement reven-

dicatif s'etait accentue. On eut dit que, sous les cares-

ses du soleil, pour peu rechauffant qu'il fiit encore,

les travailleurs etaient pris d'un besoin d'action, de

la necessity de detendre leurs muscles, d'en eprouver

la vigueur, afin de s'assurer que I'apret^ de I'hiver

n'avait pas attenue leur resistance.

L'antagonisme entre ouvriers et patrons etait d'ail-

leurs parvenu a un tel degre qu'on pouvait supposer

atteint le maximum de tension. Dans les deux

camps, on se considerait comme en permanent etat

de guerre, — interrompu seulement par des armis-

tices qui n'apportaient dans les relations d'employes

a cmployeur que des eclaircies de courte duree.?-

Des deux cotes, on s'etait fortement organise pour

la lutte. En face des syndicats ouvriers et de leurs

federations corporatives, qu'uniflait la Confederation

du Travail, les capitalistes avaient, dans bien des

branches, truste I'industrie ou, tout au moins, cons-

titue des associations de protection et de defense

contre les greves. Aussi, des qu'une cessation de tra-

vail menagait leur securite, les patrons repondaient
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yftxT le lock-out, — jetant indistinctement hors des

usines ou des ateliers tous les ouvriers de la corpo-

ration.

Ges pratiques de defense patronale avaient, en

maintes circonstances, occasionne de douloureuses

repercussions dans les rangs ouvriers, y semant la

misere et, pour un temps, y disloquant les syndicats

interesses. Comme ces crises n'avaient ete que mo-
raentanees et partielles, les souffrances qu'elles

avaient entrainces n'avaient pas depasse un rayon

restreint. Dans son ensemble, la classe ouvri6re

n'avait ressenti que par solidarite I'effet de ces me-

sures : aussi, loin d'attenuer la virulence de ses

revendications, elles I'avaient fortiflee, accentuee.

Leur effet avait done 6t6 diametralement contraire

a celui qu'escomptaient les patrons : elles n'avaient

pas d^prim^ les exalt6s, mais avaient jete dans I'or-

bile syndical les plus indecis, les plus inertes, les

moins combatifs d'entre les proletaires.

II advenait ce qui se constate aux 6poques de fer-

mentation r^volutionnaire : les tentatives faites pour
enrayer la croissance du mouvement subversif tour-

naient a son avantage.

En la circonstance, la plus tangible consequence

des efforts corapressifs des capitalistes, 6tait de ren-

dre plus profonde, plus complete, la rupture entre

eux et la classe ouvrifere. G'etait au point que, main-
tenant, les periodes d'accalmie etaient rares.

Quand la crise s'attenuait dans une corporation,

elle s'envenimait dans une autre. Les greves succ6-

daient aux groves ; aux lock-out repondaient les
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boycottages ; le sabotage s6vissait avec une intensity

niineuse.

Tant et si bien que des industrials, des commer-

?ants en venaient ci consid^rer comme peu enviable,

— voire intenable, — leur situation de privil^gies,

Au point de vue politique, I'horizon n'6tait pas

moins sombre qu'au point de vue economique. La
Republique avait perdu son attirance d'antan. Elle

avait d6?u tous les espoirs. Au lieu de devenir ce que,

sous I'Empire, on avait r6v6 qu'elle serait, — un
regime social, 6bauche d'un monde nouveau, — elle

etait ce que la structure de la society rendait inevi-

table : un gouvernement faisant, comme ses pr6de-

cesseurs, les affaires de la classe poss6dante, — de

la Bourgeoisie,

Les partis s'etaient succ6d6s au pouvoir sans que

fe peuple en 6prouvclt un raieux-^tre, y vit un pro-

grfis sensible. Les hommes ayant figure de conser-

va tours avaient pass6 la main a des adversaires qui

posaieni en renovateurs, s'empanachaient de

social isiiie. Mais ces derniers qui, dans I'opposition,

avaient bataill6 pour les grands principes — pour
la justice ! pour la v6rite ! — une fois hauss6s au
pouvoir, devenus les plus forts, n'avaient pas et6

meilleurs que les autres.

Et ceci avait parachev6 la mine des illusions popu-
laires ; il 6clatait, aux yeux des moins pr^venus,

que le parlementarisme avait au coeur des germes
morbides, dissolvant les bons vouloirs, putr^flant

les consciences.

Pour comble, les vices du gouverneraentalisme
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s'etalaient plus crument que jamais : la gabegie, l€

trafic des influences, la pillerie du tresor public,

tous les marchandages, toutes las sceleratesses, tons

les scandales. Les ministeres etaient des boutiques

Gu le moins deloyal commerce etait celui des decora-

tions, — ce qui ne lesait que la bourse des vaniteux.

Toute cctte boue, toute cette honte, qui sourdait

fatalement de I'Etat, ne coulait pas plus noire et plus

fetide que sous les regimes anciens. Mais, le sens

ritique du peuple s'etait developpe, sa clairvoyance

y'etait accrue et la repulsion lui venait de ce qui,

autrefois, le laissait insensible. Aussi, son degout et

ses rancoeurs ne lui faisaient pas perdre la notion

des realites : il ne regardait pas en arriere et n'es-

comptait rien de profitable d'un retour a des formes

gouvernementales surannees. S'il etait sature de

scepticisme et subissait le Parlementarisme, —
comme une maladie dont on ignore par quel traite-

ment se guerir, — il savait au moins qu'aucun des

specifiques politiques ne serait un remede efflcace.

Cette maturite de raisonneraent, cet accroissement

de conscience, qui gagnait de plus en plus le peuple,

ne I'illuminait pas au point d'eclaircr pleinement sa

route. II pressentait que les agregats de la vie nou-
velle 6taient au dela du parlementarisme ; il entre-

voyait ses germes dans le federalisme economique
qu'annongaient les syndicalistes ; il sentait grandii
en lui une puissance sociale qui eliminerait la force

militaire, gouvernementale et capitaliste a son
declin... Mais, ce n'etaient qu'aspirations vagues.
Pour leur donner corps, il y fallait la fecondation
revolutionnaire. •
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Contre la classe ouvri^re, de plus en plus vigou-

reuse et forte, se developpant toujours en conscience,

les gouvernements avaient use tantot de la manierc

douce, tantot de la mani^re forte. Mais, ni la com-

pression folle et la persecution furieuse, ni la cor-

ruption douceatre et la distribution de faveurs no

I'avaient amollie. La masse populaire etait soutenue

par une telle volonte, elle etait si profond6ment

saturee d'esprit de revolte que rien ne la deprimait.

II y avait en elle une force d'impulsion qui decon-

ccrtait tous les projots reacteurs et faisait avorter

les mesures oppressives qui paraissaient les mieux

corabinees ; tandis qu'au contraire, les mis6res du

peuple, ses maladresses et aussi ses fautes servaient

au succes de sa cause,

Ge phenomene, qui s'^tait d6ja constats souvent,

allait se constater plus encore, au fur a mesure que

les evenements allaient s'accentuer.

Les organisations syndicates, foyers des aspira-

tions populaires, etaient le permanent danger que le

pouvoir cherchait a briser, — soit en les attaquant

de front, soit en les minant hypocritement. Rien

n'etait efflcace !

Quand le gouvernement se faisait aimable, con-

ciliant et qull tentait d'amadouer les travailleurs,

ceux-ci, loin de se laisser engluer, profltaient des

circonstances pour accentuer leur action.

De meme, ils ne se laissaient pas abattre quana,
changeant de tactique, le gouvernement revenait a
la maniere brutale et, au plus mince conflit, mobi-
lisait I'armee, la faisait bivouaquer de champs de

1,
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greve en champs de grfeve et raultipliait les incidents

tragiques.

En un cas, comme en I'autre, la classe ouvriere

s'aguerrissait. Elle prenait possession de la rue, se

farailiarisait avec les tactiques de resistance. Elle

apprenait a ne pas lacher pied devant les bandes

policieres et a neutralise! la troupe lancee contre elle.

A 6tre successivement ctioy^e ou morigenee, elle

prenait le gouvernement en profond mepris, elle

n'avait pour lui que de la haine et perdait de jour

en jour sa passivity.

Et c'est pourquoi la sortie mouvement6e du mee-
ting du manage Saint-Paul avait si brusauement

tourn6 ^ la bataille, k l'6meute.

II y ayait une quinzalne de jours que la greve du
BAtiment mettait Paris en effervescence. Elle avait

d6but6 par un mince conflit, sur un chantier : A
I'appel de solidarite de quelques ouvriers 16ses, leurs

caraarades des diverses sp6cialites avaient pose les

outils et, rapidement, tout le chantier s'etait trouv6

en greve. Les patrons, grises par leur forte coalition,

au lieu de chercher a circonscrire le conflit, avaient

cru profitable de Tenveniraer et, de repercussions en

repercussions, la gr6ve avait gagne toute I'industrie.

Simultanement, d'autres graves se deroulaient,

tant a Paris qu'en province, aggravant le malaise,

surexcitant les esprits.

Rien qu'a Paris, les plus approximatives statis-

tiques supputaient que cent milliers d'ouvriers, de

diverses categories, etaient en bataille.

En province, pour 6tre plus eparpillee, I'agitation
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n'6tait pas moins vive. Et, symptome caract^ris-

tique, le boiiillonnement n'etait pas circonscrit aux

centres industriels ; les regions agricoles etaient

contaminees aussi. Partout, aux raoinclres incidents,

les tiraillements et les heurts entre le travail et le

capital s'6panouissaient en conflits violents, en gra-

ves d'une acuite tonjours accrue.

Dans cette atmosphere surchauITee, oii couvaient

et s'avivaient les haines contre le patronat et le gou-

vernement, se propagea, avec la spontaneite d'une

d6cliarge electrique, la nouvelle des bagarres autour

du manege Saint-Paul et du drame qui avait ensuite

tache de sang ouvrier le pave des grands boulevards.

Ge fut d'abord de la stupeur, de la consternation.

Puis, les poings se serrerent, les col^res fulgure-

rent. La masse du peuple, angoissee, indign^e, vibra

et la surexcitation atteignit le paroxysme.

L'orage crevait !

Cette tuerie, — pas plus meurtri^re que tant de

prec6dentes, — venait de precipiter les 6v6nements,

de cr^er une situation revolutionnaire.
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jLendemam de massacre

Le liinai maun, Paris avait I'aspect febrile clc9

grands jours. Un soleil rougeatre per^ait avec peine

le del gris et bas. Le vent soufflait par rafales,

apportant de Test line cinglante froidure. On eiit dit

que ratmosphere refletait Tetat d'ame du peuple :

en lui roulaient des pensees, sombres et tumul-

tueuscs, que le vent de la colere faisait presager

grosses de revolte.

Des patron-minette, la foule des faubourgs avait

deambule moins compacte que d'habitude. Les

wagons du m6tro, les autobus, les tramways 6taient

moins bondes.

Les ouvriers qui, par accoutumance, avaient quitt6

leur logis pour se rendre au travail lisaient avide-

mcnt leur feuille quotidienne, achcice au kiosque<

fraiche sortie des rotatives, maculant encore et trai-.

nant apr^s elle I'odeur fade d'encre d'imprimerie.

Des pressentiments p6nibles, une vague anxiet6

s'6pandaient, serrant les cceurs, crispant les visages,
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De breves conversations s'engageaient, ponctuees de

r(;flexiGns brutales, dont le gouvernement faisait les

frais.

La note dominante etait pessimiste : « Qa. allait

tourner an vilain... », disaient les circonspects.

De ci, de la, quelques mouvements subits et impe-

tueux, quelques exclamations furieuses secouaient

la torpeur moutonniere.

Geux qui etaient partis au travail etaient les

^uvriers dociles, les souples, les resignes. Or, sur

ceux-ci meme passaient des bouffees de colere.

fusant en interjections violentes.

Aux usines, aux ateliers, incompletes furent les

6quipes. Et, qui plus est, les ouvriers presents n'ap-

portaient pas a la besogne I'ardeur coutumiere
;

leurs gestes se ressentaient de I'inquietude et de

I'anxiete qui les poignait.

La veille, dans les reunions diverses tenues le soir,

— meetings, soirees familiales ou recreatives, — les

evenements de la journee avaient ete commentes par

des orateurs dont I'indignation faisait I'eloquence.

Ges reunions, les membres des comites de greve

les avaient visitees, les unes apres les autres. Pour

dramatiser leurs paroles, ils avaient depeint I'agonie

des victimes, avaient revecu les douleurs de leurs

proches, dit TafTre et le desespoir des veuves, des

enfants. Clamant la fureur dont ils debordaient, ils

concluaient que la solidarite proletarienne devait se

manifester par la cessation complete du travail : il

fallait le suspendre sur I'heure, sans attendre que

les organisations syndicales en donnent le signal.
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Le mot d'ordre se propagea, par vibrations spon-

tanees, par accord tacile. Et c'est pourquoi, des le

lundi matin, le courant favorable a la greve etait

deja important et la reprise du travail tres partielle;

Bientot, les rues se sillonnerent d'une foule ner-

veuse, en qu6te de nouvelles, se dirigeant vers la rue

Grange-aux-Belles et la Bourse du travail ct, sur-

tout, ayant pour point d'attraction le theatre de la

tuerie, le coin des grands boulevards, ou etaient

tomb^es les victiraes.

Tout le jour, on y p^lerina. La coulee humaine

d6valait, recueillie, emotionnee, sans que jaillissent

d'autres oris que les appels des caraelots offrant les

derni^res Editions des journaux. Lorsqu'il se faisait

des remous de foule, quand des groupes se for-

maient, ils etaient aussitot desagreges par la police
;

a son traditionnel « circulez », lance avec une com-
ponction inaccoutumee, il etait obei a regret, reti-

vement. On eut dit que la foule s'6veiliait d'un long

engourdisseraent ; elle regardait les policiers comme
un objet d'horreur, sans avoir encore Tenergie de

la resistance.

Dans la nuit, des gerbes de fleurs avaient ete

apportees et accumul6es en pyramides, aux places

tacli^es de sang. Les autorit6s, redoutant d'accroltre

la surexcitation populaire, les avaient laissees, se

bornant a accentuer les mesures de police ct a ren-

forcer les postes de soldats, sur les chantiers et aux
carrefours.

Les conseils des syndicats, les comites des fed6-
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rations et de la C. G. T. s'etaient r^unis d'urgence.

La decision prevue de leurs deliberations etait en

passe d'execution : la greye de solidarite.

II flit convenu d'inviter les travailleurs de toutes

corporations a suspendre le travail et a continuer

la greve jusqu'au jour ou le gouvernement s'enga-

gerait a poursuivre les fusilleurs et a rechercher les

responsables reels, — outre les bras qui avaient

frappe, — la t6te qui avail coramande.

La declaration de gr6ve, vite connue, se propagea

avec une rapidity telle que, — quoique decidee a

partir le lendemain seulement, — la cessation de

travail prenait, dans le courant de I'apres-midi, une

extension considerable, Des colonnes de manifes-

tants se formerent qui, allant d'ateliers en usines,

annon^aient la decision de greve et faisaient honte

aux indecis rechignant a quitter le travail. En la

plupart des cas, de longues objurgations etaient

superflues ; le debauchage s'efifectuait sans grands

tiraillements.

Tandis que le peuple entrait en branle, les evene-

ments qui Teraouvaient glissaient sur I'epiderme des

parlementaires. Une deraande d'interpellation, depo-

see a la Ghambre par les deputes socialistes, etait

froidement accueillie par les gouvernementaux et

les droitiers, faisant bloc centre les syndicats. Les

ministres se refusferent a fournir des explications et

exigerent d'etre converts sans debat
;

plus tard,

quand le calme serait r^tabli, ils repondraient aux

interpellateurs. Au surplus, avec I'optimisrae et

raveuglement qui, loujours, a la veille des revolu-
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tions ont caraclerise Ics gouYoriiernents, ils annon-

c6reiit qu'il n'y avait pas a prendre les choses au

tragique et que, dans pen de jours, I'ordre r6gnerait.

complet. llaut la main, une majorite corapacte les

approuva.

Le peuple, loin d'attendre rien de favorable du

parlement, le tenait avec raison pour son ennemi. II

repondit par le mepris et des sarcasmes a son indif-

ference. Aussi ne s'indigna-t-il pas de son attitude.

II n'esperait plus rien de lui et sut le marquer par

son pcu d'empressement a se porter vers le Palais-

Bourbon.

La place de la Concorde ou, aux periodes trou-

blees de la fin du dix-neuvieme siecle, anxieuse des

decisions de la Chambre, une houle humaine defer-

lait, n'etait plus guere qu'un centre d'eparpillement.

Le populaire, qui debordait des boulevards, ou il

etait venu par sympathie, — ou simple curiosite, —
pour voir le theatre du massacre, etait entraine vers

la Madeleine et la place de la Concorde.

II venait la, pousse et non attire !

Autour de TObelisque et des fontaines qui lui font

ceinture, la foule refluait done, un moment retenue

par la magie du spectacle qui s'offrait a elle : le

soleil plongeant derriere TArc-de-Triomphe, illumi-

nant I'avenue, incendiant les rameaux encore noi-

ratres des arbres. Et les regards, cbarmes, n'etaient

pas detournes par le palais legislatif, dont la masse

ecrasee, engluee d'ombre, avait des aspects de monu-
ment funeraire, donnait I'impression d'entrer dans

la nuit, d'etre une cliose morte, d'etre deja le passe.
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La journee se termina sans de trop graves inci-

dents. Journee d'expectative durant laquelle les

adversaires s'observent, plus qu'ils ne se heurtent.

II n'y eut de bagarres que sur quelques points. Elles

furent suscitees par les maladresses d'agents qui,

n'appreciant pas a quel degre etait diminuee la

docilite habituelle de la foule, croyant pouvoir la

bousculer comme a I'ordinaire, eurent I'imprudence

de tenter des arrestations. Mais le peuple, prompt a

s'encolerer, intervint et s'acharna, n'ayant de cesse

qu'apres avoir obtenu, ou effectu6 de vive force, la

delivrance des prisonniers. Get irrespect de I'uni-

forme, ces rebiffades brusques et encore anodines,

etaient un presage de mauvais augure pour Tautorite.

La soiree venue, I'agitation fut d'un autre ordre,

mais elle ne s'att6nua pas : comme la veille, elle se

concentra en de multiples reunions, — meetings

divers, reunions de groupes, assemblies de syndi-

cats. Les salles regorgeaient d'auditeurs enflevres,

et les nouveaux arrivants, faute de place, s'amas-

saient aux portes. Sobres etaient les discours. Ce

n'etait plus I'lieure de palabrer longuement, mais

d'aviser aux mesures a prendre, d'agir avec deci-

sion et vigueur, afin d'accentuer le mouvement de

greve, de I'accelerer et de I'amplifier jusqu'a le

rendre unanime.

Les organisations syndicates avaient toutes leurs

comites en permanence. Le Gomite Gonfederal, en

un premier manifeste, avait pose les conditions de

la greve, defmi I'ultimatum au gouvernement, qui

etait mis en demeure de poursuivre les assassins,

de rendre justice a la classe ouvriere.
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Une parenth^se est n(^ce<?saire : au seuil cle cette

gr^ve, dont les consequences allaient 6tre incalcu-

lables, les initiateurs la r6tr6cissaient a un ultima-

tum au gouvernement. II n'y a pas a s'en 6tonner.

II en est des cataclysraes sociaux comme des orga-

nisraes vivants : ils naissent d'une cellule, d'un

germe qui se d^veloppe graduellement. Aux debuts,

rstre est faible, la revolution est informe. Celle-ci

est m^me tenement informe que ses plus ardents

partisans, ceux qui, dans leur for int6rieur en appel-

lent la venue et voudraient la pousser jusqu'a ses

plus ultimes d^veloppements, la souhaitent plus

qu'ils ne la pressentent.

Ainsi a-t-il ete de toutes les revolutions ant6-

rieures : elles ont surpris leurs adversaires et, quel-

quefois, leurs plus fiddles z61ateurs. Mais, au cours

de toutes, ce qui a caract<^ris6 les hommes profon-

dement r6volutionnaires, c'est qu'ils ont su proflter

des 6v6nements, ont toujours 6t6 a leur hauteur,

n'ont jamais 6t6 d6pass6s par eux... II en advint

pareillement, cette fois encore.

Geci observe, revenons au Gomite Confederal : k

I'heure ou nous soraraes, la pensee qui I'animait et

qui r6sumait les aspirations communes, 6tait de

r6aliser une suspension de travail tenement com-
plete que le gouvernement en ffit ebranl6. Pour le

surplus, les circonstances decideraient

!

Done, le Coraite lan?a son manifeste. Apr^s quoi,

il s'entendit avee les conseils federaux des corpora-

tions, pour renvoi de del^gues en province. Ceux-ci
recurent mission de se diriger d'abord sur les points
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industriellement et commerciaiement strategiques :

sur les grandes art6res de circulation, sur les centres

dont la production 6tait de primordiale utility pour

le fonctionnement social, lis devaient y exposer les

raisons de la greve, y souffler I'enthousiasme, y
ranimer les courages qui, d6trempes par les fausses

nouvelles, hesiteraient a Taction, Telle 6tait leur

besogne, de centre en centre,

Les grouperaents syndicaux n'6taient pas seuls en

emoi. Tons les agglom6rats de revolutionnaires, grou-

pes antimilitaristes et organisations secretes tenaient

des reunions, se pr6occupant des concours a appor-

ter au mouvement, des initiatives bonnes a prendre.

Plus que tons, les groupements antinailitaristes se

depensaient. Leur activity s'^tait decupl^e avec la

greve du batiment, Un fertile champ de propagande

s'offrait a eux ; chapitrer les soldats, eparpilles dans

ie camp retranche que semblait devenu Paris, leur

rappeler qu'avant d'etre des troupiers lis etaient des

hommes et qu'ils se devaient de ne pas se souiller

du sang de leurs freres de travail.

A cette oeuvre, ces groupes s'adonnaient avec une

fougue inlassable et ardente.

Si, du c6te du peuple, la gr6ve se coordonnait, de

son cote, le gouvernement ne restait pas inactif.

Jugeant superflu d'accentuer les mesures defensives,

— deja respectables, — qu'il avait prises, il se pre-

occupa de parer a la suspension de travail, II 6tait

d'ailleurs tres conflant. Les precedentes tentatives

de greve generale n'ayant jamais ete que partielles,

U supputait qu'il en sernit de meme cette fois.
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Cependant, il ne voulait pas etre pris au depourvu ;

il entendait faire montre de ses aptitudes a refrener

le p6ril social, — autant pour maintenir son pres-

tige que pour eviter des Amotions a la Bourgeoisie.

II ne le pouvait qu'en obviant aux ennuis de la greve,

grace a la main-d'oeuvre militaire. II donna done des

instructions en ce sens.

De rapides enquetes, pres des syndicats patronaux

et des grandes Gompagnies d'exploitation, avaient

fait connaitre, approxiraativement, les quantites de

soldats necessaires pour rera6dier a la greve en assu-

rant tant Men que mal le travail. En consequence,

une mobilisation fut preparee pour industrialiser

I'armee.

Certains proposaient que, sans delai, des soldats

fussent iramediatement installes pres des ouvriers.

Nul de ceux-ci, pretendaient-ils, en voyant a ses

cotes son rempla^ant dispose a se substituer a lui,

n'oserait faire gr^ve.

Les patrons, plus psycliologues, objecterent que

ce procede aurait des effets desastreux et qu'il revol-

terait les plus timores. On s'en tint a dresser la liste

des professions et des categories dans lesquelles, le

cas echeant, les troupiers seraient incorpores,

Et alors que, dans les deux camps, on prenait les

dernieres dispositions de combat, la nuit s'avangait.

L'cnorme vi.lle s'engourdissait dans une anxieuse

torpeur et, contrastant avec la bruyance de la jour-

nee, un silence morne s'epandait sur elle. II n'etait

trouble que par la cadence des patrouilles, zigza-

guant lie rues en rues.
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La deolaration de greve

L'6veil de Paris, le marcli, fut celui d'un paraly-

(que. Non seulement I'engourdissement de la nuit

tontinuait, mais il paraissait croitre avec le jour.

Le silence ne s'etait pas dissipe avec les t^nebres.

To la rue ne raontait pas le bourdonnement accou-

fiime de bete enorme, syraphonie des bruits divers

qui, des le matin, annon^ait la reprise de I'activite.

L'arret du travail qui, la veille, n'avait ete que

spontane et s'etait effectue au hasard des initiatives

et des impulsions, se regularisait et se generalisait

avec une methode qui denotait I'influence des deci-

sions syndicales.

L'indignation populaire, qui etait au paroxysme,

allait contribuer a I'acceleration du mouveraent. Le

peuple etait imbu d'un si profond sentiment de

pitie pour les victimes du Pouvoir et si intense etait

sa colere, centre lui et ses suppots, qu'il se langait

dans la greve avec soulagement et satisfaction.

Gependant, les siens — plus que quiconque
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feralent durement loiiclids par la crlse. Outre I'lne-

vitable disparition du gagrie-pain qui, pour les pro-

letaircs, etait rimm6diate consequence de la suspen-

sion du travail, la gr^ve comportait pour eux toute

une s6rle d'ennuis et de calamites. Malgr6 tout, ils

allaient k I'aventure, la joie au coeur, r6solus h subir

stoiquement les vicissitudes qui feralent cortege aux

^veneraents dont ils allaient 6tre les acteurs nrin-

cipaux.

Les privliegi6s voyalent polndre le connit d'un

ceil moins serein. NuUe humeur combative ne les

secouait, nul ideal ne les reconfortait. lis ne son-

geaient qu'a jouir sans trouble. Or, ce qu'ils voyaient

de plus clair dans la greve dont ils etaient menaces,

c'etait la perturbation qu'elle allait apporter dans

leur existence, leurs habitudes, leurs plaisirs.

D'ailleurs, sauf dans les cas ou leurs interets par-

ticuliers etaient directement en jeu, ils avaient ten-

dance a apprecier les conflits sociaux, non d'apres

leur importance reelle, raais d'apres les inquietudes

ou les derangements qu'ils leur occasionnaient. Pour

eux, la greve d'un quarteron de musiciens, qui les

privait d'une representation theatrale, ou celle de

quelques douzaines de gardens d'ecurie de courses,

qui des6quilibrait leurs paris, prenait des propor-

tions plus graves qu'une greve de dockers imraobi-

lisant le traflc d'un grand port.

^On conceit done qu'ils fussent 6mus et effares

par la perspective d'une greve de tout !...

Cepcndant, au reveil, ils eurent une joie : les jour-

naux avaient paru. lis annongaient bien qu'ils ne
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sa\aient s'ils pourraient reparaitre demain, la greve

n'etant plus, pour leur personnel ouvrier, qu'une

question d'heures... qu'importait ! lis avaient paru.

G'etait de bon augure.

Par contre, un spectacle les stupefla, qui brouillr

leur joie premiere : les Lees de gaz de la rue flaniv

baient tous comme avant minuit. La veille, avec

un soin minutieux, les allumeurs avaient fait leurs

rondes d'allumage. Apres quoi, la conscience tran-

quille, ils avaient juge superflu de proceder a I'ope-

ration d'extinction et avaient dormi leur nuit pleine.

Et corabien nombreux, outre cela, les sujets do

desarroi et d'etonnement. Et cbacun prenait les

choses selon son humeur : les uns s'emouvaient de

lagravite et du tragique des 6Yenements ; les autres

s'en moquaient.

Le metro ne fonctionnait plus. II 6tait pourtant

desservi par un personnel considere de tout repos.

Les revolutionnaires,avec une ironie amere, preten-

daient que les risques de maladie qui y etaient consi-

derables (la tuberculose faisait d'effrayants ravages

dans le tunnel) contribuaient, avec la modicite des

salaires, a rendre ce personnel souple et docile. Un
syndicat jaune, constitue avec I'agreraent de la com-

pagnie, fonctionnait quasi seul. Le syndicat rouge

n'etait qu'un squelette. Cependant, le m6tro ne fonc-

tionnait pas !

Au matin, quand le personnel fldele avait vouin

mettre les trains en service, il ne I'avait pu, faute

de courant. Les heurcs de la nuit avaient ete mises

a profit pQUr une efficnce op(5ration de deboulonnago
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et la force electrique ne coulait plus dans les cables.

D'aillcurs, les usines generatrices etaient en som-

meil. Lorsque leurs equipes de jaunes avaient voulu

mettre en route les puissantes dynamos, on avait

constats un considerable sabotage : il y avait de

la poudre d'emeri dans les paliers ; c i avait d6con-

nexe certains appareils, d'autres avaife.it ete mis en

court-circuit...

II avait ete si efficacement opere que la mise en

fonctions des dynamos etait, sinon impossible, du
moins passablement dangereuse pour qui la tente-

rait. On ne I'essaya pas et on se pr6occupa unique-

ment de reparer les degats.

Les tramways, ainsi que les autobus, ne circu-

laient pas. Dans la nuit, le syndicat avait tenu, en

plusieurs quartiers, des reunions, au cours desquelles

la suspension immediate du travail avait ete decidee.

Aussi, aux depots, d'ou s'effectuaient les premiers

departs, rares furent les employes. Par contre, une
foule animee stationnait aux portes, disposee a

entraver la sortie des voitures, au cas ou quelques

faux freres eussent voulu travailler quand meme.
La trotte desordonnee et cahoteuse des voitures de

laitiers,que rytlimait le brinballement des pots a lait,

n'avait pas, a I'heure grise qui precede le jour, secoue

le pave des rues. La veille, le syndicat en avait con-

venu ainsi, de sorte que, ni les employes des com-
pagnies trusteuses, ni ceux des patrons isoles

n'etaient months sur leurs sieges.

D'autre part, les quartiers aristocratiques et cora-

mer^ants beneficiaient d'un boycottage desagreable

et mal odorant : sur les troltoirs, les poubelles eta-
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laient le trop plein de leurs detritus. Au contraire,

dans les quartiers ouvriers et populeux, les boueux

avaient, corame de couturae, precede a I'enlevage

des ordures menageres.

Ge choix des quartiers sur lesquels allait peser

plus durement la greve, les charretiers des tombe-

reaux de la voirie n'etaient pas seuls a le pratiquer.

Dans les memes parages, les balayeurs municipaux

s'etaient abstenus de nettoyer rues et boulevards,

ainsi que d'y proceder a I'arrosage quotidien.

Dans nombre de corporations, d'identiques raesu-

res de boycottage avaient ete prises.

Les travailleurs prouvaient ainsi qu'ils savaient

allier a une nette conscience des necessites de la

lutte de classes, le doigte compatible avec les cir-

constances.

La greve generale avait pour but de mettre en

valeur la puissance d'action dissolvante de la classe

ouvriere et, outre cette manifestation morale, d'at-

teindre materiellement ses adversaires, de les frap-

per dans leurs besoins et dans leurs plaisirs.

En tenant compte de I'enclievetrement social, 11

etait difficile aux travailleurs de porter des coups a

leurs ennemis, sans se frapper eux-memes par rico-

chets ; ils se resolvaient, de gaiete de cceur, a cette

fatalite. Cependant, ils n'avaient pas scrupule de

s'eviter cette repercussion, lorsqu'ils le pouvaient,

sans mettre en peril le principe de la greve generale.

A ce mobile obeissaient les travailleurs qui, par cor-

diale camaraderie (tels les boueux et les balayeurs

des rues) s'efforgaient d'attenuer, dans les quartiers

ouvriers, les inconvenients de I'arret du travail.

2
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Cette clairvoyance de raccord necessaire entre

fibres de classe, jaillissant en plein conflit, 6tait un

symptome de I'orientation qu'allait prendre la gr6ve

generale : a sa phase, d'abord purement dissolvanle

et imilaterale, allait succeder une phase de solida-

rite effective, de reconstitulion sociale.

Pour I'instant, la portee du conflit, encore a son

debut, r6sidait dans la demonstration de la toutc-

puissance de la classe ouvriere, manifestce par un

acte nogalif : rimraobilite, succ6dant a I'inlassable

activitc.

Et cette immobilite gagnait de proche en proche !

Aux boulangeries, le pain manquait en partie. Les

ouvriers avaient, en proportions considerables, aban-

donne le travail. Les patrons, s'ingeniant a les sup-

pleer, avaient mis la main a la pate. Seuleraent, en

bien des fournils, les mitrons, — qui avaient la

pratique des greves, — avaient pris la precaution,

avant de se retirer, de rendre les fours momenta-
nement inutilisables. Et ce, sans les deteriorer, sans

y Jeter de produits nocifs. De ce fait, quantite de

boulangers se trouvaicnt dans un complet embarras.

Aux boucheries, la diseite de viande n'etait pas

encore sensible. La greve ne s'y constatait que par

une penurie de personnel, norabre de gar^ons bou-

cbors ayant depose le tablier.

Aux epiceries, aux grands bazars d'alimentatlon,

meme marasme : un personnel restreint assurait

le senice.

Aux Ilalles, Tencombrement de la raatin(''e n'avait

pas eu la densite habituelle. II y avait, eu du calme,
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ail lieu des Lousculades et du tohu-bohu journa-

liers. Les maralchers des environs, redoutant des

incidents, ne s'6taient guere aventures. La plupart

avaient prefere s'abstenir du voyage. Aussi, n'eus-

sent 6t6 les expeditions de province, qui affluaient

encore, le marche eut eu pietre physionomie.

Gette insuffisance eut sa repercussion en tous les

quartiers ; les marchands de primeurs, de legumes,

de victuailies furent chicliement approvisionnes.

Ainsi, des le premier jour de greve, un resserre-

ment symptomatique alTectait I'essentiel traflc, le

commerce de I'alimentation. Et comme la question

du ventre primait toutes les autres, ce signe avant-

coureur d'une possible disette ne pouvait que sur-

exciter les inquietudes, accroitre les angoisses.

Gette perturbation, qui se revelait alors que le

geste d'inertie de la classe ouvriere s'esquissait a

peine, etait une probante affirmation de sa force.

Le proletariat 6tait done bien le grand metteur en

cGuvre de la SocieL6 : il etait le boeuf qui, la t6te

prise au joug, tonjours courbee vers la terre, avait

sans fin ni tr6ve creus6 le dur sillon, le f6condant

de sa sueur.

Et voici que le boeuf, las de trimer sous I'aiguil-

lon, s'arcboutait sur la terre fraiche et, relevant le

front, sondait I'avenir. Qu'allait-il en decouler ?

Apres avoir prouve qu'il est le rude et bon ouvrier

social, que sans lui, du champ ne sortiraient que

ronces et epines, que sans lui rien n'est rien, allait-il

avoir I'audace de vouloir etre tout ?

Pour rhenre, il s'en tenaif a la resistance passive.
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Dans les quartiers industrieux, aux faubourgs et

aussi aux banlieues, les ateliers etaient deserts et,

au-dessus des usines, les hautes cherain6es ne cra-

chaient plus leurs volutes noires.

Dans le Marais, le faubourg du Temple et les

parages avoisinants, ou foisonnaient les industries

d'art et les cent metiers d'articles de Paris, — rap-

pelant la vicille artisannerie, — les ateliers de cise-

leurs, bijoutiers, maroquiniers, monteurs en bronze^

etc., etaient vides. Vides aussi, dans les rues et les

cit6s fourmillantes qui bordaient le faubourg An-

toine, les ateliers d'ebenisterie.

Au quartier Saint-Marcel, aux bords de la Bievre,

les ouvriers travaillant les peaux avaient abandonn6

le travail. De meme, a la Glaciere, les ouvriers des

fabriques de chaussures, des fonderies, etc.

A Pantin, a Aubervilliers, les usines des produits

chimiques, les savonneries, la manufacture d'allu-

mettes, chomaient. Pareillement, a Saint-Denis, les

chantiers de construction et les cinquante autres

bagnes industriels, ou s'etiolait une population

immigree de Bretagne ou d'ailleurs. A Ivry, a Bati-

gnolles, les ouvriers des forges se reposaient ; de

meme a Boulogne, a Arcueil, les blanchisseurs ; de

meme, a Levallois, a Puteaux, les ouvriers de I'au-

tomobile... :•

Partout ! Partout ! Sur tous les chantiers, dans

toutes les usines, dans tous les ateliers, I'arret du
travail succedait a la fievre de production.

Les ouvriers se croisaient les bras, — simplement !

Gependant, cette unanime suspension du travail

ne s'etait pas, sur tous les points, r6alis6e avec la
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spontaneite desirable. II y avail eu besoin, a maintes

reprises, de prendre le contre-pied dii compelle

intrare de TEvangile : au lieu de forcer a entrer

ceux qui s'y refusaient, il avait fallu pousser les

recalcitrants vers la porte, — les forcer a sortir.

L'operation s'effectuait avec mansuetude. Les syn-

dicats avaient mobilise des del6gues, ayant mission

de s'assurer que la decision de greve etait genera-

leraent mise a execution. Ges camarades servaient

de centre de jonction a des cohortes de grevistes,

qui zigzaguaient de quartiers en quartiers, passant

en revue usines .et ateliers et s'assurant que I'arr^t

y etait complet.

La oil le travail n'etait pas suspendu, les manifes-

tants entraient d'assaut. Tout d'abord, ils faisaient

tomber les courroies, tournaient les commutateurs,

lachaient la vapeur, eteignaient les feux... Ges pre-

cautions preliminaires accomplies, ils expliquaient

aux inconscients continuant a trimer combien leur

acte etait antisocial ; leur faisaient honte de man-
quer ainsi a la solidarite que se doivent entre eux
les travailleurs ; s'effor^aient a leur faire compren-
dre qu'ils se portaient tort a eux-memes, qu'ils pati-

raient de cette trahison. Puis, en conclusion a cc

bref cours de morale syndicate : « Ouste ! tout le

monde dehors !... »

Parfois, les debaucheurs se buttaient a une ten-

tative de resistance : des contre-maitres zel6s, des

patrons entiches de leurs prerogatives, voire des

ouvriers routiniers et inconscients s'interposaient,

cherchant a refouler les grevistes, a les empecher
de penetrer. II en resultait des bourrades, des bous-

2
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culades, des bagarres. Mors, si Tun des champions

de I'ordre exliibait un revolver, mena^ait les enva-

hisseurs, il etait tot mis hors d'etat de nuire ; I'arme

lui 6tait arrachee des mains et il liii etait donne le

conseil de ne pas recidiver.

N6anmoins, si quelques-uns de ces incidents tour-

nerent au tragique, ce fut le petit nombre, meme
lorsque les patrons s'aviserent de faire appei a

la protection des autorites. Gelles-ci etaient harce-

lees de demandes de secours ; dies ne savaient qui

entendre, a qui proraettre appui, ne pouvant, sur

cent points divers 6galement menaces, envoyer des

agents ou des troupes.

Les prealables mesures de protection se trouvaient

insuffisantes et inefflcaces. Des patrouilles a cheval

sillonnaient bien les rues, des postes de troupes

6taient bien installes aux endroits strategiques, —
mais les d6baucheurs qui, tel un element dcchaine,

passaient en trombe, ne fon^aient pas droit devant

eux, en aveugles ; ils savaient eviter les embuscades,

se d^tourner des patrouilles. Au moment propice, ils

se repliaient, obliquaient a droite ou a gauche, — au

besoin s'egrenaient, pour se reformer en arriere ; ils

ne tenaient pas tete a la force armee, lachaient pied

devant elle, se refusaient a la bataille... et allaient

operer plus loin.

A ce jeu, les troupes gouvernementales s'6ner-

vaient et s'epuisaient. Elles etaient d'autant plus

harass6es par les marches et contre-marches, inutiles

et vaines, qui leur etaient imposees, que dans la

plupart des cas, elles arrivaient apres coup au point

qu'elles avaient ordre de defendre, — n'ayant que
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la deception de constater les traces du passage des

gr^vistes.

Ges derniers avaient pour eux la sup6riorite de

rinitiative et de la spontaneity ; ils savaient apporter

a leurs agissements I'impromptu favorable au

succ6s.

Point de repetition monotone et de gestes tonjours

identiques ! Ainsl, pour varier leurs operations, ils

ne se faisaient pas scrupule, au sortir d'une usine,

de s'aiguiller vers un bazar ou un magasin de nou-

veaut6s.

Ils y faisaient irruption par toutes les entrees a

la fois ; ils farandolaient au travers des galeries,

refoulant devant eux les employes encore au travail.

Leur irrespect pour les marchandises etalees 6tait si

complet que, par crainte de plus appreciables degats,

les directeurs s'erapressaient de rendre la liberte au

personnel et donnaient, en hate, les ordres pour

que rapidement soient baissees les devantures.

Et ces foules d'ouvriers, d'employes, ainsi lAch^s

dans Paris, y apportaient un regain de fermentation.

Tandis que les uns, d'esprit timore, casanier, se

garaient de la cohue et regagnaient leurs demeures,

d'autres se mettaient au diapason : ils se melaient

aux gr6vistes, aux manifestants, d'abord par simple

curiosite
;

puis, entraines, gagnes par la fi^vre de

la rue, ils n'etaient pas les moins ardents, faisaient

chorus avec les camarades.

Entre les spectacles divers que la grande ville

offrit ce jour-la, — spectacles ou la comedie s'amal-

gamait au drame, — il en fut un qui ne manquait
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pas de couleur. II eut pour scene, entre raidi et une

heure, les rues qui s'eparpillent de la Madeleine h

ropera.

Tandis que les banques et les maisons de com-

merces de luxe, qui puUulent dans ces quartiers,

avaient juge prudent de ne pas ouvrir leurs portes,

les maisons de couture et de mode, qui y foisonnent

aussi, avaient exige que leur personnel vint au

travail.

A rtieure du repas, les ouvrieres, craintives un

peu, mais fort curieuses du tableau de la rue, des-

cendirent de leurs ateliers, s'enhardissant mutuelle-

ment. Les restaurants, d'habitude extreraement ani-

mes, ou dominait la gaiete, ou fusaient les rires,

etaient presque deserts, a derai-silencieux ; les con-

versations y bruissaient en sourdine, et le service,

tres incoraplet, etait restreint, insuffisant.

Le moment fut juge propice par les grevistes de

la couture, — des tailleurs principalement, — pour

amener a faire cause commune avec eux Fensemble

des ouvriers.

Dans la matinee, leurs tentatives dans ces parages

avaient echoue,- — le deploiement des forces poli-

ci^res et militaires qui, de la rue de la Paix au bou-

levard Malesherbes, etait fort compact, y mettant

obstacle. Maintenant, ces grevistes. Ires au courant

des habitudes du quartier, ulilisaient les minutes

de flanerie precedant la rentree aux ateliers, lis se

melaient aux groupes d'ouvri^res, les endoctrinaient

et les amenaient a crier : « Vive la greve ! »

Les autorites s'effarerent de ces clameurs, mi-fron-

deuses, mi-goguenardes. EUes •voulurent les r6frener.
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Mai leur en prit ! Ce qui n'etait, de prime abord,

qu'amusette vira au serieux. En peu de temps, la rue

de la Paix grouilla d'une foule, en grande partie

feminine et qui, narquoise et furieuse, ne voulait pas

reprendre le travail.

Contre cette foule, plus exub^rante que belli-

queuse, qui, en fait d'armes, n'aurait pu brandir que

de legers parapluies, les offlciers de police eurent la

maladroite imprudence d'user de violences : ils la

flrent charger par leurs agents, poings en avant. Les

horames flrent front a I'attaque, protegeant les fem-

mes, le mieux qu'ils purent. lis n'y parvinrent qu'eo

partie.

Ge fut une melee sauvage ! Des ferames, des jeu-

nes filles roulaient a terre, brutalis^es, pi^tinees j

d'autres, apeurees et afFolees par la charge, en subis-

saient un contre-coup nerveux et moral qui les ren-

dait malades de terreur. Ge n'etait que oris d'an-

goisse, de d6tresse et de douleur !

De la rue de la Paix, la panique se propagea aux
rues avoisinantes. Une rumeur domina tout, susci-

tant I'indignation de tons : I'assommade des ferames

par les sergents de ville.

II n'en fallut pas davantage pour que les ateliers

ou le travail continuait encore se vidassent en

tumulte, — malgre les patrons, qui voulaient garder

leur monde et tentaient de fermer les portes pour
empecher la sortie.

Les ouvrieres, (^nervees et encol6r6es, se disper-

sferent comrae une vol6e de moineaux, s'6parpill6rent

dans leurs quartiers respectifs.

Le r6cit des 6v6nements dont elles avaient H6 les
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iieroines et les victimes ajouta un grief nouveau aux
motifs de surexcitation.

Ainsi, la fermentation empirait, non seulement
dii fait de la greve, — acceler^e par le tourbillonne-
ment des manifestants, — mais encore du fait des
mesures gouvernementales pour enrayer la crise
Tout concourait done a donner a Paris I'aspect

d'une cil6 en revolte et les pulsations de son vaste
organisme de travail et de circulation se ralentis^
saient, se rapprochant de plus en plus de I'arr^t total



CHAPITRE IV,

Que les teneiDres soient !

Qii'allaietit faire les ouvriers cles usines a gaz ? Et

ceux dea usines d'61ectricite ?

En ce quft concernait ces derniers, le point d'inter-

rogation ne se posait pas. lis avaient fait leurs preu-

ves. On pouvait compter qu'ils participeraient au

raouvement

.

Le gouvemement en avait la certitude. Mais il ne

s'en emou"vait guere, sur qu'ii etait d'y remedier.

Les brusqu(!S greves de 1907 et 1908 Tavaient mis sur

ses gardes. II savait combien les arrets instantanes

de lumiere, qui se produisirent alors, avaient emo-
tionnc la population ; il savait combien ces extinc-

tions d'61ectricite, survenant sans qu'aucun symp-
toine les eut annoncees deconcertaient I'opinion pu-

bliquc, rinfluen?aient desagreableracnt, — donnaient

a la multitude la sensation d'un effritement du
pouvoir.

Aussi, les autorit6s avaient pris de serieuses pr6-
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Cwutions pour en eviter le retour. Apres I'arret de

lumiere de 1908, elles avaient d6cid6 de doubler les

equipes d'ouvriers 61ectriciens par des equipes mili-

taires qui seraient toujours pretes a se porter sur

une usine et a y supplanter les grevistes. Des deta-

chements du genie avaient done et6 mobilises et on

leur avait impose un stage d'apprentissage dans les

differentes usines, — notamment au secteur des

Ilalles.

Le gouvernement avait ainsi, sous la main, un per-

sonnel militaire qui n'etait pas completement inex-

perimente. II connaissait deja le maniement des

appareils et serait apte, on I'esperait du moins, —
encadre par les ingenieurs, les chefs de service et les

contre-maitres, a suppleer passablement au person-

nel habituel, au cas ou celui-ci viendrait a faire

d^faut.

Au surplus, le role de ces soldats-electriciens ne

devait pas se borner a prendre la place des gre-

vistes ; ils devaient encore, des la premiere velleit6

de cessation du travail, expulser, — meme par I'em-

ploi des armes, — les ouvriers des usines.

Sans retard, ces precautions preventives furent

mises a execution. Des le mardi matin, les diverses

usines de production d'energie 61ectrique furent

occupees par les troupes du genie. De ce cote done,

conflant dans les mesures prises, le pouvoir etait

absolument tranquille.

Du reste, aucun presage de gr6ve, aucune effer-

vescence ne se raanifestait. Les ordres des chefs

etaient promptement executes, — et avec la bonne
volont6 coutumi6re. On aurait pu supposer que les
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ouvriers electriciens ignoraient totalement les graves

evenements qui venaient de secouer si fortement la

torpeur proletarienne.

Le gouvernement 6tait rassur6 davantage en ce

qui concernait les ouvriers des usines a gaz. Etant

donne leur passe syndical, ils n'etaient pas redoutes
;

on les considerait comme incapables d'un geste

d'energie. Depuis des annees et des ann6es, toute

leur action syndicale avait consists en demarches

deferentes et en soUicitations, aupres des autorites
;

le respect de la legality semblait les avoir momifles

en des attitudes de soumission. Aussi, la conflance

du gouvernement etait si profonde que, sans cepen-

dant negliger de prendre a leur egard quelques

mesures de precaution, — du moins celles qu'on

prit n'avaient-elles rien d'excessif.

La journ^e s'ecoula sans incidents.
"'

A la tombee de la nuit, Paris s'illumina comme
tous les soirs. L'allumage des appareils 61ectriques

publics s'effectua sans encombre. De meme celui

des appareils ci gaz.

La lumi^re s'epandait, eclatante. Pas le moindre
papillotement, ni soubresaut. Rien ne clochait !

Sur les grands boulevards, les lunes 61ectriques

eclairaient de leurs lueurs blanchatres les sourires

deja narquois des bourgeois, empresses a blaguer

ces terribles ouvriers electriciens qui restaient

sages... Deja, aussi, dans les salles de redaction des

ftuotidiens « bien pensants », les plumes s'enveni-
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raaient, baclant les articles qui, demain, annonce-

raient a la population que les ouvriers electriciens

n'avaient pas bronche, grace aux si habiles et si

intelligentes mesures minist6rielles.

Brusquement, vers dix heures, alors que la con-

fiance etait en pleine hausse, sur tous les points de

Paris a la fois, I'electricit^ fit d6faut Extinction

complete et instantan6e !...

La desillusion fut cuisante. Elle le fut d'autant

plus qu'on s'6tait berc6 d'espoirs que la r6alit6 venait

chavirer. Les sourires se figerent en grimaces et

les mines s'allong6rent.

Les commergants et les industriels, habituds a

cet inconvenient par les pr6cedentes graves, avaient

eu la prudence de se munir d'un eclairage mixte,

soit en recourant au gaz, soit a rac6tyl6ne, soit a

de simples lampes a p6trole. lis eurent done recours

a leur eclairage de fortune.

Pourtant, en ce qui concernait le gaz, ce moyen
ne donna pas les resultats esperes. Les manchons
d'incandescence noircissaient, les grandes couronnes

des lampadaires n'avaient plus leur splendeur 6clai-

rante. La pression baissait avec une rapidity inqui6-

tante.

Aux premieres minutes, cette baisse fut attribute

au grand norabre d'appareils mis en service en

meme temps. II n'y avait rien d'6tonnant, pensait-

on, qu'a la hausse imprevue de la consommation
correspondit une diminution de la puissance 6clai-

rante du gaz. G'etait d'autant plus comprehensible

qu'il n'y avait jamais de resen'e dans les gazometres

ft qu'il aurait suffl, pour les mettre a fond, de quel-
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ques heures de consommation, — sans renouvel-

lement de la production de gaz.

Mais, quand on vit la lumiere continuer a baisser

progressivement, — bientot n'eclairer plus qu'en

veilleuse... Puis, plus rien !... Le noir !... Les tene-

bres !... II fallut Men chercher une autre explication.

Le gouvernement avait pourtant Men pris toutes

ses precautions.

Que s'etait-il done passe ? Tant aux usines elec-

triques qu'aux usines h gaz ?

Dans les secteurs electriques, les ouvriers des equi-

pes de jour, leur temps de presence e£fectu6, s'etaient

retires sans vouloir attendre la venue de leurs rera-

pla^ants. Or, ceux-ci, si ponctuels d'habitude, n'arri-

vaient pas.

Les menaces, les promesses, les objurgations des

directeurs furent sans effet sur les ouvriers des 6qui-

pes sortantes. Tout fut vain. Rien ne les fit revenir

sur leur determination.

Les ouvriers partis, on songea a utiliser les soldats

du genie. II y eut du gachis, des contre-ordres, des

chass6s-crois6s. Avant que les soldats se fussent

rendus aux postes qu'il fallait d'abord leur designer,

les feux des chaudieres s'eteignirent presque, et plu-

sieurs machines, manquant de vapeur, s'arret6rent.

Le desarroi s'accentua, devint general. Les ordres

contradictoires, les fausses manoeuvres ajouterent

encore au trouble et, en peu de temps, plusieurs

dynamos furent mises accidentellement hors de ser-

vice.

La confusion augmenta plus encore lorsqu'on eut
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canBtata que la malveillance avail fait son oBuvre :

de la poudre d'^meri avail el6 jetee dans les paliers

el dans les coussinets ; certains enduits avaienl ^t6

aiTOS^s d'acide sulfurique, — ce qui provoquail leur

inoendie, au bout de peu de temps ; des appareils,

des tableaux de distribution avai&nl 616 mis en

court-circuit !...

Bien d'autres operations de sabotage se consta-

taient un peu partout ! On avail voulu que ies

machines s^arretassent de fonctionner, — et or y

6tait parvenu !...

i Les responsables ? Naturellement, il n'^ta/f pas

douteux que ces d6gats si precis, qui avaient pour

consequence de suspendre la vie des usines, 6taient

I'oeuvre des ouvriers 6leclriciens. Pourtant, ceux qui

avaient Thabitude de lire sur les physionomies

croyaient d6couvrir, dans Taltitude ot sur le visage

de certains soldats, les reflals d\me satisfaction int6-

rieure. Y aurait-il des saboteurs, parmi ces soldats

du g6nie, soudoy6s, et en qui le gouvernement avait

mis son espoir ? Y en avait-il qui s'6taient laiss6

contaminer par la propagande antimilitariste ?...

C'6tait peut-etre possible !

Toujours est-il que le fonctionnement des u&hies

6tait devenu impossible. On ne pouvait p*s conlinuer

ci marcher dans les conditions pr6sentes et il fut

decide de faire stopper les machines.

Malgr6 cela, tout ne semblait pas perdu. Depuis

longlemps d6j^, afin de parer k une cessation de
travail dans Tune des usines parisiennes, tO'Utes

celles-ci avaient 616 Teli6es k une usine principalle,

situ6ie en banlieue. Dans celle-ci le personnel, soi-
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gneusement recrut6, offrait toutes les garanties de

s6curit6, et il 6tait men6 militairement. II n'y ayait

pas de syndiqu6s, — ou si peu qu'ils 6taient quantity

n6gligeable... ,

Par ses propres moyens, cette usine d'61ectricit6

6tait capable de fournir la presque totality du cour

rant n6cessaire a la consommation parisienne. II

suffirait, pour cela, de manoeuvre quelques disjonc-

teurs, — et la force 61ectrique affluerait a nouveau
dans les canalisations.

G'est h cette manoeuvre que les usines de la p6ri-

pli6rie et du centre, d6sempar6es, se d6cid6rent a

avoir recours, — apr6s avoir constats qu'elles ne pou-

vaient rien par elles-m6mes ... Cette operation fut

aussi vaine que les pr6c6dentes. Le courant ne cir-

cula pas... i.

On eut bientot I'explication de cette anomalie :

Un accident, — comparable a la rupture d'un an6-

vrisrae dans le corps bumain, — avait soudainement
inmiobilis6 F^norme et vaste usine. Un sourd coup

de tonnerre avait 6branl6 le sol... et on avait constats

la destruction dans une galerie souterraine, de toute

la canalisation. Les cables, pour gros et solides qu'ils

fussent, avaient 6t6 tordus, rompus, d6chiquet6s, et

la cbaleur de deflagration avait atteint un si haut

degr6 que certains portaient des traces de fusion. II

n'y avait pas de doute ci avoir : cette destruction

avait 6t§ provoqu6e par un explosif violent... G'est

pourquoi les torrents d'61ectricit6 qu'elle aurait pu
produire ne pouvaient passer !

Jans les usines a gaz, — et contrairement h toutes
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les provisions, — le personnel ouvrier s'associa h la

greve. Le mouveraent y fut facility par la faible sur-

veillance exerc6e sur ce personnel, — qu'on croyait

de tout repos. >

Ge furent les chauffeurs qui engrenferent la greve.

Gomrae dans les secteurs 61ectriques, ils formaient

un groupement a part. II y avait chez eux des hom-
mes de temperament qui s'indign6rent de la veulerie

de leurs camarades et qui, en quelques heures, conve-

nablement utilis6es, parvinrent, d'abord a convaincre

les indecis, ensuite a preparer la greve du materiel.

A I'heure convenue, les chauffeurs mirent bas les

feux et, parcourant les ateliers, ils donnerent le

signal de la suspension du travail. Leur entrainante

audace fut contagieuse.

Non contents de cesser de produire, les ouvriers

gaziers prirent leurs precautions pour que, — meme
en substituant des jaunes ou des soldats aux grevis-

tes, — on ne put faire du gaz. Gonnaissant les points

vuln6rables des canalisations, ils les ouvrirent ou
les bless6rent... Et des usines s'61eva la pestilence

de I'hydrogene fusant par les plaies b6antes !

Le personnel des directeurs et contre-raaitres es-

saya en vain de pallier au d6sastre. Les ouvriers

gaziers, qui avaient et6 si longtemps devoyes, ve-

naient de se ressaisir et, dans leur colere d'avoir et6

i usque-la trop somnolents, ils avaient eu la main
lourde... "^

Rien ne pouvait plus fonctionner san« d'impor*

tantes et longues reparations.
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L'obscurit6 s'epandit sur Paris, — complete, com-

pacte

!

, 1 •

Lors des precedentes greves, seule la lumiere

^lectrique avail raanqu6. Gependant, remotion avait

6te excessive, malgre qu'il n'y eut eu que diminution

d'eclairage, — et non extinction totale. En effet, les

rues et les boulevards continuaient a etre 6claires

par le gaz, — que beaucoup de commergants avaient

aussi. En realite, on s'etait trouve ramene a I'eclai-

rage accoutura^ un quart de siecle auparavant, mais

non plonge dans d'imp6n6trables tenebres.

Cette fois, electricity et gaz faisaient simultan6-

ment defaut. Aussi, ce ne furent pas des demi-ten6-

bres ! La brusque extinction des lumieres les fit pa-

raitre plus epaisses encore aux yeux inaccoutum6s.

L'affolement fut indicible, et la nervosite de la popu-

lation, d6ja mise a rude epreuve, atteignit le paro-

- xysme. Effares, ahuris, les gens couraient de droite,

de gauche, tourbillonnaient, quasi-fous.

Dans le noir intense qui enveloppait la ville, de

ci, de la, pointaient quelques lueurs eclatantes.

G'etait la rutilence des etablissements qui, faisant

leur lumiere eux-memes, — electricite ou ac6tyl6ne,

— n'avaient pas 6t6 atteints par la gr^ve.

Maintenant, les pulsations de la grande cit6 al-

laient se ralentissant ; on eut dit que les t^n^bres

qui I'envabisaient etaient presage de mort. Les thea-

tres et tons les etablissements se viderent dans un

bruissement de conversations et au milieu d'excla-

mations qui disaient la panique, rangois"
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La grfeve qui Tenait d'6clater allait ayoir d'autres

repercussions : la privation de lumi6re se doublait

de la privation de force ! Quantity de moteurs, mus
par r61ectricit6 ou le gaz entraient en sommeil, obli-

geant nombre d'ateliers k I'arrfit du travail.

De plus, I'obscurite allait faciliter Taction ult6-

rieure des gr6ve-g6n6ralistes. lis seraient plus libres

d'op6rer, moins a la merci des forces gouvernemen-

tales. Leur puissance s'accroitrait du discredit dont

la gr^ve de la lumi6re 6claboussait le pouvoir.

Gette phase de la lutte, par la repercussion qu'elle

eut dans les autres corporations, constitua un grave

6chec pour le gouvernement. Elle fut, avec la greve

des cheminots et des postiers, le pivot de la gr6ve

g6n6rale dont, d6s ce moment, on pouvait entrevoir

le triomphe.



CHAPITRE V)

Les funerailles des ictimes

Les oDseques des malheureux, tu6s au cours de la

manifestation du dimanche, avaient 6te fix6es au

mercredi. Avec I'assentiment des families, leurs corps

etaient restes a la Maison des Federations. er

Le gouvernement ne s'etait pas interpose. II avait

pris d'importantes mesures de precaution : il avait

amoncele des forces considerables, en ayant soin de

les dissimuler dans les rues adjacentes, sur tout

ritin6raire que devait suivre le cortege. II 6tait, d'ail-

leurs, optimiste : ses previsions etaient qu'a I'occa-

sion des obs6ques, I'arret du travail atteindrait son

point culminant, pour decroltre ensuite... «•-

La journee commen^a dans une atmosphere en-

leuillee. Les journaux n'avaient pas paru et, d'autre

part, des corporations qui, hier, n'avaient pas bouge

56 joignaient au mouvement. Entre autres, les pos-

ters et les teiegraphistes avaient suspendu le travail,

les telephones ne fonctionnaient qu'i demi et, sur

- a..
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Ics voies ferries, un personnel tres restraint 6tait

demeure seul en fonctions.

La ville entiere s'harraonisait done avec la cer6-

nionie funebre qui se preparait.

Le lieu du rendez-vous, rue Grange-aux-Belles,

rendant la concentration difficile, la formation du

cortege s'effectua place du Combat, Mais, bien avant

I'heure convenue, I'affluence 6tait §norme. Les syn-

dicats avaient fix6 des points d'assemblement a leurs

membres sur les quais du canal, les rues avoisi-

nantes, les boulevards ext^rieurs. Aussi, partout

grouillait une multitude innombrable d'ou, en bour-

donnements de colere, jaillissaient des imprecations,

des maledictions contre le Pouvoir.

Derriere les corbillards, qui disparaissaient sous

des amoncellements de couronnes, apres les families,

apres les delegations, cette masse enorme prit rang.

Et le cortege s'ebranla. G'etait un flot huraain qui

s'ecoulait, s'enflant a tous les carrefours d'afflux

nouveaux. Sur cet ocean de tetes, d'ou n'emergeaient

que les taches rouges et noires des bannieres et des

drapeaux, se r6percutaient, en roulements de ton-

nerre, des mugissements de haine, des clameurs de

vengeance.

Cela cadrait peu avec I'optimisme gouvernemen-
tal. La passion de lutte, la fougue de revolte qui,

pour I'instant, s'exteriorisait de trois cent mille poi-

trines en ejaculations col6reuses, n'allait-elle pas

6clater formidablement, si un choc, un incident, y
donnait pretexte ?

G'etait d'autant plus a redouter que, dans les
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quartiers traverses pour se rendre au cimetiere de

Pantin, on sentait le coeiir des faubourgs battre a

I'unisson de celui de la masse qui suivait le cortege.

A toutes les croisees, des grappes bumaines sa-

luaient, repondant aux clameurs de la foule par des

cris de vengeance.

Et quand, apres une brusque accalmie, en un
rythme grandiose, les strophes grondantes de Vlnter-

nationale deferlerent sur I'interminable cortege, on

eut la sensation que la chanson se muait en acte, —
que la « lutte finale » qu'elle annongait n'etait pas

pour demain, mais pour aujourd'hui, pour tout de

suite... Alors, sur cet ocean humain passa le frisson

des emotions decisives ; chacun fut secoue jusqu'au

plus profond des moelles.

Mais, nul obstacle ne gfinait la marche, — armee
et police 6tant de plus en plus invisibles — le cortege

continua sa route, roulant ses flots tumultueux lus-

qu'au cimeti6re. "^

La, au bord des fosses, brefs et vigoureux furent

les discours. Nul ne songeait a phraser. Et d'ail-

teurs, au dela des quelques milliers d'auditeurs pou-

vant entendre, s'amoncelaient les foules auxquelles

ne parvenaient meme pas le bruissement des paroles.

En exclamations qui sourdaient en sanglots, en ter-

mes hach6s que ponctuaient les poings leves, les uns
aprfes les autres, les orateurs conclurent par un ser-

ment qui, sous le ciel has et gris, se repercuta en

violentes approbations : la greve n'aurait ni fin ni

treve que le gouvernement n'ait capitule, qu'il n'ait

aYou6 son crime, qu'il n'ait frappe les meurtriers

des victimes pleur6es par le peuple.
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Maintenant, le flot refluait sur Paris, — corame la

maree raontante qui, en un jour de temp6te, vient

battre les cotes. Par vagues colossales, les groupes

s'avangaient, toujours fr6missants, toujours en ten-

sion de revolte.

Les autorites eurent le tort de passer d'une ex-

treme reserve a une confiance provocatrice ; elles se

d^partirent de la prudence qu'elles avaient observee

j usque-la et s'aviserent de mesures qui exaspererent

les manifestants.

Au lieu de continuer a rester terr^e, invisible, la

force armee, flanquee des agents de police, recut

I'ordre d'elTectuer des barrages, de defendre I'acces

de certaines voies, de canaliser la foule a sa rentree

dans Paris, — de maniere a la couper, a la morceler.

En tout autre moment, cette manoeuvre d'eparpil-

lement et d'aiguillage eut ete subie sans trop de

protestations. A I'heure actuelle, il n'en pouvait etre

ainsi, la nervosity et la surexcitation des manifes-

tants avait atteint trop d'acuite. Gette masse etait

si profonde, si corapacte ; elle etait animee d'une

telle force d'impulsion que c'etait folie de pretendre

la disperser ou simpleraent I'endiguer. Les barrages

qu'on lui opposa furent rompus, traverses.

*La foule s'avangait en rangs tellement serr6s qu'il

lui etait impossible de reculer, I'eut-elle voulu. Elle

allait devant elle, avec une impetuosity irresistible :

comme un coin formidable, elle s'enfonga dans la

masse arm6e, — et les troupes durent ceder sous sa

pouss6e. L'infanterie rompit ses rangs avec d'autant

plus de facilite que les corpses qui lui 6taient impo-

s6es commen^ant a lui r6pugner, elle n'ob6issait plus
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qu'en rechignant et avec indolence. Quant a la cava-

lerie, elle fut paralysee par le flot humain, entouree.

subraergee !...

Mais, lorsque les manifestants qui, en face des

soldats, avaient fait preuve de moderation, se but-

t^rent contre les sergents de ville, ils foncerent fu-

rieusement.

Sur la police se condensaient toutes les col6res !

Sur elle on voulait venger le raeurtre de ceux qu'on

venait de conduire au champ de repos ! G'6tait elle

qu'on trouvait toujours en travers de sa route !...

Aussi, contre elle la lutte s'engagea avec rage et les

revolvers, sur lesquels depuis le matin les mains se

crispaient, sortirent des poches.

Les chefs comprirent un peu tard qu'il fallait lais-

ser passer I'ouragan.

Ces bagarres, pour vives et violentes qu'elles fus-

sent, n'6taient pourtant qu'un incident, soulignant

la gravite de ce fait autrement considerable : I'ac-

centuation de la greve.

Les esperances caressees par le gouvernement s'ef-

fondraient ; la fin de la journee fut marquee, non

par la detente qu'il avait esperee, mais par une

recrudescence dans I'arrfit du travail.

Dans la soir6e, des reunions nombreuses se tin-

rent. Ghaque syndicat avait convoque ses adherents

en des assemblies particulieres, afln de deliberer sur

la situation, d'examiner la port6e du mouvement et

d'aviser sur I'attitude qu'il convenait d'observer.

Les plus importantes de ces reunions furent celles

tenues par les travailleurs des divers reseaux dea



50 COMMENT NODS FERONS LA REVOLUTION

cherains de fer
;
par les postiers et les t61egraphistes

et aussi par les diverses categories de travailleurs

municipaux.

Les reunions du personnel des chemins de fer, ou

dominaient les ouvriers de la traction, decid6rent

que la greve, qui chez eux n'etait pas encore genera-

lisee, par suite de flottements et d'hesitations regret-

tables, devait se continuer et se poursuivre jusqu'a

ses consequences extremes. Les mesures furent pri-

ses pour que le mouvement ne restat pas circonscrit

au rayon parisien, qu'il s'etendit d'un bout a I'autre

des reseaux et pour que fussent entraves, aussi com-

pl6tement que possible, le depart et la marche des

trains.

Aux assemblees des P. T. T., une nouvelle circula

qui stimula tons ceux qui eussent pu etre indecis :

on apprit que le gouvernement, des la suspension

momentanee du service, avait envisage le recours a

des mesures coercitives. A cette menace, il fut re-

pondu par des decisions categoriques : la cessation

du travail, qui n'avait qu'un caractere momentane,
fut transforraee en mouvement de greve. Geci con-

venu, de suite, on se preoccupa des precautions indis-

pensables, pour rendre inefflcace tout effort de reta-

blissement des services, soit avec I'aide de faux

freres, soit grace a la main-d'oeuvre militaire,

J Les resolutions que prirent les travailleurs muni-
cipaux n'etaient pas moins energiques, quoique d'un

ordre plus particulier : tons se prononcerent pour la

greve illimitee sans fixation de duree. Seulement,

suivant les categories, la tactique de boycottage qui

avait recju deja un commencement d'application fut
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confirmee. Par cette mise a I'index, les quartiers

bourgeois seraient atteints sans restriction, tandis

que les quartiers ouvriers seraient un peu alleges et

ne subiraient pas tous les inconvenients de la greve.

Ges deliberations inflrmaient Foptimisme des diri-

geants. lis avaient suppute que, dans les grands

services publics, le travail recommencerait apres un

arr6t de vingt-quatre beures. II n'en 6tait rien ! Au
contraire, les ouvriers de ces services s'associaient

completement a leurs camarades.

Lorsque, dans les reunions multiples tenues par

les divers syndicats, ces decisions furent connues,

des acclamations frenetiques les accueillirent. En
toutes, d'ailleurs, des resolutions de meme ordre

etaient prises. En toutes, il 6tait convenu de conti-

nuer la greve a outrance, de persister dans la lutte

jusqu'a ce qu'il soit donne satisfaction au peuple

endeuille.

La satisfaction exigee, on ne la bornait plus a une

simple capitulation du gouvernement, dont, a bien

consid6rer, la portee eut ete surtout morale. Sur la

greve de solidarity, se greffait la greve revendicatrice,

— pour etre plus exact : la greve sociale.

En ces reunions, ou s'elaboraient les actes de de-

main, des paroles graves furent prononcees. Tandis

que certains rappelaient et reexposaient les revendi-

cations nombreuses, j usque-la presentees sans suc-

ces, — et ajoutaient que Theure etait propice pour

les formuler a nouveau, — d'autres voyaient plus

loin : ils proclamaient la capacite administrative de

la classe ouvriere ; affirmaient que Tbeure psycbolo-
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gique 6tait proche et qu'il fallait, d6s maintenant,

envisage! I'al^a de la decheance capitaliste.

Aux fournaises des reunions, ou se surchauffaient

les cerveaux et ou, a la flararae de la r6alit6 surgis-

saient et s'epuraient les idees, a c6t6 des timides

qui hesitaient sans cesse, il etait des impatients

qu'exasperait la lenteur des eveneraents. Ceux-la

trouvaient trop courtes les enjambees ; ils revaient

de doubler les etapes. Dans leur ardeur surexcitee, ils

morigenaient ceux qui marquaient quelque indeci-

sion ou reticence, leur d6montrant que dans les

circonstances actuelles la raeilleure des prudences

etait d'agir vite.

De ce choc d'id^es, de ce malaxage de projets :

these de I'organisation du combat et de la resis-

tance, these de la lutte pour des revendications res-

treintes et parcellaires, these de I'extension r6volu-

tionnaire de la greve et de la necessity de sa conclu-

sion expropriatrice, — de tout cela se degageait un
araalgame qui constituait une phase nouvelle du
conflit. e- <^

Le peuple faisait un pas en avant dans la vole de

la revolution : la periode de greve de solidarite et

purement defensive finissait, et on voyait luire les

premiers rayons de la greve offensive, dont les traits

de feu illuminaient I'horizon de lueurs d'incendie.

Ce qui rendait plus redoutable ce bouillonnement

de revolte, c'est que Teffervescence n'6tait pas res-

treinte a Paris : la province etait a son diapason
;

elle n'avait plus de legons de revolutionnarisme a

prendre de la capitale, elle n'attendait pas son signal

pour Taction : I'agitation n'y etait pas raoindre.



CHAPITRE VI

Xia situation du gouvernement

. Le gouvernement ne restait pas inactif. II avait h

coRiir d'enerver la greve, de pallier a la suspension

Bu travail, et, surtout de rassurer la bourgeoisie que

terrassait la panique des grands jours. Une pr6oc-

fupation le hantait : donner I'impression que la vie

feconomique n'6tait pas enrayee, que le circulus social

n'etait que ralenti et non suspendu.

II pensait que c'^tait le moyen meilleur pour gu6-

rir les hautes classes de la peur qui let fenaillait.

G'est pourquoi, malgr6 que ses alarmes fussent 6veil-

16es par les vives clameurs de la capitale, il s'effor-

qaii de masquer la gr^ve en remplagant les gr6vistes

par des soldats, dans les industries ou fonctions de

premiere n^cessite.

Des que, sur un point, avait 6t6 signale I'arrSt du
travail, une 6quipe de troupiers y 6tait dirig^e.

Ainsi des escouades de soldats all^rent, dans les

fournils, p^trir en place des mitrons. Seulement, en
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bien ties ras, ils lurent. empech6s de besogner pour

des raisons diverses, consequences des precautions

prises par les gr6vistes avant leur abandon du tra-

vail : ou le materiel n'6tait pas en 6tat, ou bien les

fours ne fonctionnaient pas ou fonctionnaient mal.

A ces inconv6nients il fut obvi6, plus mal que bien

en utilisant les fours militaires.

Aux usines d'electricit6, les troupes du g6nie, quoi-

que depuis bien longtemps familiarisees avec les

besognes qu'on attendait d'elles, n'avaient pu remet-

tre les dynamos en service. Les grevistes avaient si

adroitement pris leurs mesures preventives que rien

n'allait plus.

Pour faire face a la greve du personnel des postes

et des t61egraphes, ainsi que des chemins de fer,

le gouvernement songea a la mobilisation. Par un
decret circonstanciel, tous ceux qui etaient inscrHs

sur les roles de I'armee seraient convoques et leur

refus de repondre a I'appel les rendrait passibles

d'un conseil de guerre.

Mais, apres examen, il dut se rendre a I'^vidence

et reconnaitre qu'au point ou en etaient les 6vene-

ments, cette convocation serait sans elTet. Renongant

il cette operation qui eut ete simplement ridicule,

il tenta de retablir les communications en utilisant

les moyens militaires.

Des soldats furent mobilises afin d'assurer la mar-
che des trains, Mais, la comme ailleurs, des disposi-

tions speciales avaient ete prises : les parties essen-

tielles des locomotives avaient ete deraont^es et ca-

cliees ; d'autre part, pour rendre difficultueuse la

sortie des hangars oil elles (Etaient remis^es, du
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platre ou du ciment avail m coul6 dans les aiguilles,

empecliant leur fonctionnement. Heme precede rete-

nait en panne les wagons sur leurs voies de ga-

rage.

D'ailleurs, avant de quitter le travail, les chemi-

nots avaient ramen6 leurs trains aux gares et ils

les avaient laisses sur les voies, apres avoir eu le

soin de les immobiliser serieusement.

Get amoncellement, sur les points de grande cir-

culation, de la multitude de wagons qui, habituelle-

ment, sont en route, produisait une inextricable

accumulation. Les trains de voyageurs, et surtout les

trains de marchandises, etaient en quantity telle que

les gares en 6taient bloqu^es. L'encombrement 6tait

si grand et si complet que les manoeuvres, ainsi

que la continuation du trafic, etaient rendues impos-

sibles.

En outre, sur les lignes, tons les disques avaient

6t6 mis au signal d'arrSt ; ce bloquage syst6matique,

tout en paralysant la circulation, avail I'avanlage

de rendre tout accident impossible. En effet, les

trains qu'on pouvait se risquer a lancer ne devaient

avancer qu'avec une extreme lenteur, la plus simple

prudence obligeant les mecaniciens a n'aller qu'a

faible vitesse, car ils ignoraient si la ligne 6lait

libre ou non. De plus, en bien des points, des petards

d'arret avaient et6 ing6nieusement deposes afin qu'au

cas de continuation de trafic, leur 6clatement aug-

mentat la confusion.

Gette immobilisation du service des chemins de

fer avail et6 grandement facilit6e par I'adh^sion des

aiguilleurs a la gr^ve. G'etait un concours pr^cieux,
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car, ^ eux seuls, les aiguilleurs sont maltres de la

circulation.

Par ces raesures, et d'autres qui tendaient aux

mtoes r^sultats, la mise en marche des trains 6tait

devenue quasi impossible, — et d'ailleurs inutile...

au moins pour les voyageurs. En effet, au cas oil

les trains eussent fonctionn6, ils auraient roul6 a

vide, la peur des accidents refroidissant les plus

OSes. <g

L'arrSt des chemins de fer irapliquait I'arrSt du
service postal, — en supposant m6me que les pos-

tiers ambulants eussent continue a travailler ; h.

plus forte raison, la gr6ve de ceux-ci I'entravait com-

pl6tement. Pour y supplier, on eut recours aux sol-

dats : on para h. la greve des postiers en organisant

un service par automobiles.

Le gouvernement cherchait surtout, en ces cir-

constances, a sauver la face, essayant de masquer

son impuissance. Gar ce service ne donna pas, —
et il ne pouvait pas donner, — les r6sultats qu'on en

attendait.

Gette organisation 6tait trop imparfaite et aussi

trop lente, car, dans leur parcours, un des moindres

ennuis pour les postiers autoraobilistes, fut la ren-

contre, sur la route, de signaux de ralentissement

pour automobiles, alors qu'aucun accident de ter-

rain n'en justiflait la presence. Les conducteurs, qui

6taient des soldats connaissant peu les routes, n'a-

vangaient done qu'avec hesitation et a allure mod6-
r6e. D'autre part, ci la travers6e de regions en gr6ve,

plus d'une fois ils furent invites a ne pas continuer

leur chemin et leurs machines furent conflsqu6es.
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Le d^sarroi fut encore plus complet pour le ser-

vice telegraphique. Aux bureaux de Paris, sa sus-

pension fut absolue. Afin de rendre impossible tout

travail, les fils avaient ete brouilles ou coup6s avec

d'autant plus de minutie que les greves anterieures

avaient donn§ de rexp6rience au personnel des

P. T. T.

Tout d'abord, on n'avait pas 6te, en haut lieu,

trop affects par I'isolement telegraphique et t616pho-

nique. On pensait y remedier grace aux services

militaires de telegraphie et de t61ephonie sans fil.

Sur ce point, encore, la deception fut grande.

Parmi les grevistes, il y avait des bommes de se-

rieuse competence scientifique pour qui ce fut un

jeu de rendre les communications aeriennes impos-

sibles, lis s'install^rent dans une usine situee sur

une hauteur et a I'abri des indiscretions ; disposant

d'une quarantaine de chevaux de force et d'une excel-

lente dynamo, ils dresserent des antennes, — ayant

soin de ne pas 6veiller I'attention, — et lancerent

dans I'atmosphere des ondes contrariantes quitrou-

bl^rent et brouill^rent les signaux emis par les

postes du gouvernement.

Ainsi, la greve des bras et des cerveaux se dou-

blait de la greve des machines, du materiel.

Et ce phenom^ne n'6tait pas restreint aux corpo-

rations enumerees ci-dessus : dans la plupart, I'ou-

tillage avait 6t6 volontairement immobilise, et ce, de

mani^re a ce qu'il reste inutilisable tant que les gre-

vistes n'auraient pas repris le travail.

En prenant ces mesures preservatrices, les ouvriers
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n'avaient pas obei a un mobile mesquin, bas, stu-

pide : ils n'avaient pas eu le desir de la destruction,

— pour le plaisir. Non ! Leur but avait 6t6 d'aviser

aux precautions qu'ils jugeaient ineluctables ; tr6s

probablement meme, les plus affin6s avaient eprouv6

une certaine tristesse a recourir a de telles extre-

mites. Mais, ils s'y 6taient r6solus parce qu'ils

avaient la conviction qu'en immobilisant le materiel

industriel, ils 6pargneraient des vies humaines.

Voulant apreraent la fin, — le triomphe de la

greve, — ils avaient I'audace de ne r6pudier aucun

des moyens pouvant les rapprocher du but.

Ils se savaient une minorite, — assez nombreuse

pour mettre en 6chec la minority possedante et gou-

vernementale, — a condition qu'une partie du peuple

ne pretat pas son appui a cette derniere minorite.

Pour qu'ils soient les plus forts, une condition 6tait

n6cessaire : que la masse, dont le poids d'inertie a

toujours penche du c6t6 des triomphants, fut mise

dans la simple impossibilite de donner a I'ennera'

Tappui de sa force inconsciente.

Ge resultat, ils I'obtenaient en doublant la greve

des bras et des cerveaux de celle des machines et

du materiel. En enlevant a la partie du peuple, en-

core trop soumise aux puissances capitalistes, I'outil

des mains ; en paralysant la machine qu'elle fecon-

dait de son effort ; en empechant cette masse mou-
tonni^re de pactiser avec I'ennemi commun et de

trahir ses amis en reprenant le travail mal a propos,

les r6volutionnaires faisaient preuve de clairvoyance.

G'est pourquoi ils eurent les audaces qui etaient

do, circonstancc et de necessitc.
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Centre cette tactique, — qui n'etait que la mise en

oeuvre logique de la greve generale, — I'armee etait

impuissante. Eut-elle meme ete apte a tout, apte a

remedier a la greve des machines et de I'outillage,

apte a accomplir tous les travaux indispensables,

qu'elle n'aurait pu etre mise a tout et partout. II y
avait a son impuissance une raison peremptoire :

elle 6tait trop peu nombreuse.

Malgre le bon vouloir interventionniste du gou-

vernement, il y avait empechement a ce qu'il dever-

sat toute son armee dans les travaux industriels et

les fonctions publiques. Elle n'etait pas inepuisable !

II lui fallait en conserve! une fraction pour la

d6fense capitaliste !

On avait transforme les soldats en boulangers,

61ectriciens, gaziers, cheminots, wattmen, t61egra-

phistes, postiers, balayeurs de rues, etc... c'etait en-

core insuffisant ! Par douzaines, d'autres metiers

6taient en chomage auxquels la troupe ne pouvait

faire face.

En quantite considerable, les troupes etaient epar-

pill6es a garder chantiers, usines, magasins, canali-

sations, voies ferries, monuments publics... G'etaient

encore des milliers et des milliers d'hommes, retitiii-

cli6s de la production r6elle, et retranch^s de leur

fonction guerri^re !

L'armee comprenait environ, en temps normal,

600,000 soldats eparpilles dans les casernes de

France... Or, a I'heure presente, rien qu'a Paris, il

y avait plus de 600,000 grevistes !

L'impuissance numerique de l'armee, pour faire

front a la greve generals, 6tait d'autant plus topique
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que le soul^vement r6volutionnaire ne se limitait

pas a Paris. Par consequent, le gouvernement ne

disposait guere que des troupes casern6es dans la

capitale, ou dans son rayon, pour y assurer la

repression. II y avait a cela double motif : il ne

pouyait d6garnir la province, « I'ordre » y 6tant

aussi en grand peril, et, d'autre part, il ne pouvait

d6placer a son gr6 les regiments de leurs centres de

garnison. q.

II avait tent6 d'amener les troupes de I'Est sur

Paris, — et I'op^ration avait donne de piteux re-

sultats !

On organisa des trains militaires que, malgr6 la

gr^ve, on essaya de mettre en route. lis n'allerent

pas loin ! Ges convois furent bloqu6s en rase cam-
pagne, arretes par le deboulonnement des rails ou
par la destruction des ponts ou des tunnels.

Des troupes de tout repos, que les ministres re-

grettaient de n'avoir pas sous la main, — et qui

eussent r6prim6 le populaire avec une furie impi-

toyable, — c'etaient les troupes alg6riennes, forra^es

par le recruteraent des arabes, d6sormais soumis,

comme les fils de la metropole, a I'impot du sang.

G'eut 6t6 de belles brutes a d6chainer sur Paris !

Ges soldats ne se fussent pas embarrasses de scru-

pules et auraient savoure la joie de venger leur

race sur les parias de Frence... Mais, il ne fallait

pas compter sur eux ! lis 6taient casernes en Alge-
ria. Eut-on r6ussi k les embarquer, il eut 6t6 diffi'^ile

de les d^barquer a Marseille ou dans un autre port,

>— et plus difficile de les faire arriver jusqu'a Paris,
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Ainsi, a peine la guerre sociale etait-elle engag6e

que rarmee, unique rempart du capitalisrae, se trou-

vait d6bordee. Les dirigeants etaient obliges de se

rendre a I'^vidence : elle etait trap peu nombreuse
pour reraplir efficacement les multiples besognes

auxquelles elle etait destinee.

Cette insuffisance nuraerique de I'armee se dou-

blait d'une impuissance morale plus dangereuse en-

core pour le pouvoir : elle doutait de la justice

de sa foDction et elle glissait sur une pente au bout

de laquelle ne s'apercevait rien autre que la desagre-

gation, 'jj

La propagande antimilitariste 6tait la cause ini-

tiale de cette depression. Avec une ardeur inlassable,

acharn^e, les antimilitaristes travaillaient a briser

la force compressive de I'arm^e, evoquant tout

I'odieux de I'oeuvre exigee d'elle.

Ces symptomes, qui etaient presages mauvais

pour la soci6t6 capitaliste, 6taient superflciellement

apergus par le gouvernement. Hypnotise par le pres-

tige d'une centralisation qui ramenait tout a lui, il

se croyait solide et inebranlable, autant qu'un roc.

Aussi, 11 ne songeait qu'a reprimer la greve. A
aucun moment, il ne s'etait pr6occup6 d'examiner

les reclamations formulees par les organisations

syndicales, — de rechercher les responsabilit6s en-

courues, au cours des incidents tragiques de di-

manche.

Prater attention a Fultimatum des grevistes, en

tenir compte, c'eut et6, pretendait-il, faire abandon
de sa dignite, pactiser avec I'^meute. II couvrait done

ses subordonnes et, loin d'enqu^ter sux leurs actes,

4
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il corabinait des operations polici^res et judiciaires

qu'il estimait efficaces pour decapiter le mouveraent,

le d6semparer.

II ne flit pas innov6. On op^ra selon la tradition

des gouvernements a poigne. Le parquet fut mis en

mouvement et, au nom de la raison d'Etat, il eut

ordre de proceder a une grande rafle des militants

en vedette, secretaires d'organisations et raembres

des comit^s.

L'execution de ce vaste coup de filet avait 6t6

combinee pour le jeudi. Ge jour avait ete choisi

parce qu'on avait escompt6 qu'a ce moment, il y
aurait une detente et aussi parce qu'on n'avait pas

ose faire ces arrestations avant les obs^ques, crainte

d'accroitre la surexcitation.

L'operation n'eut pas la reussite escompt6e, Le

secret n'en fut pas garde et, par des voies incon-

nues, il parvint a la connaissance des int6ress6s.

Nombre de ceux qui etaient menaces d'arrestation

prirent leurs precautions ; ils se mirent a I'abri et

la police fit buisson creux chez la plupart d'entre

eux, quand elle s'y presenta.

Ge fut un echec pour le gouvernement. Le coup

6tait rat6 et il n'eut pas sur le peuple I'effet demo-
ralisant attendu. Mais les mesures r6pressives re-

doubl^rent. D'ailleurs, la detente esp6ree par les stra-

teges minist6riels ne s'etait pas produite ; il y avait

au contraire, extension et acceleration de la gr^ve.

II faut aj outer que le pouvoir etait prive d'un

moyen d'action qui, jusqu'alors, lui avait 6te d'un

grand secours : la presse quotidienne.
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Certes, c'etait un ennui d'etre sevr6 de nouvelles,

— mais le peuple y gagnait de redevenir lui-meme,

de penser par lui-meme : prive de journaux, il sui-

vait ses impulsions, r^flechissait et decidait d'apres

son raisonnement propre, sans 6tre influence par

les racontars des grandes feuilles capitalistes.

Et cela etait mauvais pour le gouvernement :

n'ayant plus a sa disposition ce levier formidable

qu'etait la presse, il ne pouvait plus propager ses

menaces et ses mensonges. De ce fait, un equilibre

s'6tablissait entre lui et les groupements populaires,

— a I'avantage de ceux-ci. Jusqu'alors, les organi-

sations syndicales n'avaient eu que des moyens de

publicity plutot rudimentaires, consistant en feuilles

volantes, manifestes, afficbes, petits journaux. Or, il

leur etait loisible, malgr6 la greve, de recourir a

ces moyens qui leur permettaient, — avee le journal

de la G. G. T. qui paraissait ponctuellement, — de

neutraliser dans I'opinion publique les rumeurs
alarmistes.

Alnsi, par la logique m^me de la greve, le gouver-

nement se trouvait amoindri, moralement et mate-
riellement. .,

Pour rebausser son prestige, il se lan^a plus ou-

trancierement dans la voie de la repression et il re-

doubla de violences. II ne reussit qu'a se rendre plus

impopulaire, a se faire mepriser et execrer plus en-

core, — et a entrainer dans la r6probation et la baine

qui I'enveloppait le regime capitaliste dont il 6tait

Texpression combative.
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La greve oilensive commence

Maintenant, il n'y a plus d'espoir que la crise

s'att6nue, ni qu'elle soil conjuree, grace a des pallia-

tifs ou des demi-mesures. Toute conciliation est de-

venue impossible. La guerre de classes est declar6e et

elle s'annonce farouche, implacable. Les ennemis

sent face a face et nuUe paix n'est a pr6voir, hormis

quand I'un des deux adversaires sera terrass6, 6cras6,

i)roye.

Ge n'est pas ci coups de canon que la classe ou-

vriere a ouvert le feu contre la Bourgeoisie. G'est par

un acte formidable et simple : en se croisant les

bras. Or, a peine ce geste est-il esquiss6 que void

le capitalisme secou6 par les spasmes symptomati-

ques de I'agonie. G'est preuve qu'il en est du corps

social comme du corps humain : tout arr6t de fonc-

tionnement, de circulation lui est pr6judiciable et

li6faste.
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Heureux presage pour les greve-g6n6ralistes !

c'est rencouragement a, persev^rer, la certitude du

triomphe proche...

Tandis que les travailleurs puisaient 61an et r6-

confort dans les evenements qui se deroulaient, les

privilegies n'y trouvaient qu'6motions d'un ordre

oppose : leur afTolement atteignait des proportions

stupeflantes.

Des les premieres convulsions r^volutionnaires,

une panique irraisonn6e avait empoign^ la minority

parasitaire dont la vie, artiflcielle et superficielle,

etait faite de snobisme et de preoccupations pu6riles,

stupides, luxueuses. Ces inutiles furent, de suite,

desempares, decentres, effondres. La peur du peuple

leur donnait la, petite raort. s

Dans les quartiers aristocratiques, ce fut une d6-

bandade folle et une fuite eperdue. Les fln-de-race

croyaient venue la fin du monde. lis abandonn6rent

leurs demeures princieres et beaucoup fll6rent se

terrer dans les chateaux de province ou, naivement,

ils se crurent a I'abri de la bourrasque.

Le vide se fit aussi dans les grands caravanserails

internationaux, les hotels somptueux, les restaurants

selects, dans tous les Keux, — mauvais et autres, —
ou affluaient les etrangers de marque, ou se d6soeu-

vraient les mondains et les gros sacs.

La bourgeoisie moyenne, qui vivait du parasitisme

de ces grands parasites, — les commergants et les

fournisseurs de haut luxe, — ne fut pas moins affec-

tee qu'eux. Elle jeremiait sur les difflcultes de vivre,

et par dessus tout, pleurait sur le marasme des
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aff<sy^^?8?, oupputant le manque a gagner que lui occa-

sionfiait la gr6ve.

A la Bourse des valeurs, ce fut d'abord le tohu-

bohu des jours de krack. Les cours degringolerent

avec une promptitude d'autant plus eclievelee que la

cohue des financiers, des joueurs, vautours et cai-

mans, etait deja moins epaisse. Les tenaces, les obs-

tines affairistes, qui caressaient le reve de rafler des

millions dans I'effondrement de la rente, 6taient

solides au poste, — quoique leur anxi6t6 pergat au

coup de gosier moins claironnant : les voix s'en-

rouaient, les braillements s'assourdissaient. >-

Gependant, dans le monde des poss6dants, les

gens de finance faisaient, relativement, la moins

mauvaise figure. Plus habitues aux brusques coups

du sort, bronzes par les montees fantasques et les

deconfltures rapides, ils avaient I'intuition de flairer

le profit qui se pent recolter dans une catastrophe.

Dans les circonstances pr6sentes, ils se laissaient

moins facilement terrasser par la fievre d'^pouvante

:

ils savaient plastronner devant un peril, — et tenter

d'y faire face. G'est pourquoi les grands maitres des

6tablissements financiers, dispensateurs du credit

et regulateurs de la circulation de For, — ce sang

de la societe capitaliste, — se toirent a la disposition

du gouvernement, decides a faire des sacrifices, a

raider sous toutes formes, k. ^
Certains, encore, parmi les bourgeois, conser-

vaient leur lucidity d'esprit, n'avaient pas I'ame veule

et peureuse et etaient disposes a se d6fendre. Geux-ci

devaient ce ressort a I'education nouvelle qui, en

exaltant la culture physique, en les orientant vers
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la pratique des sports, les avail dot6s de muscles. A
faire de I'auto, a s'engouer pour ravialion, lis

avaient acquis I'esprit de decision, un mepris du dan-

ger et une energie qui ne s'effarait pas au raoindre

heurt. lis se comparerent aux proletaires, se cons-

taterent aussi muscles que les mieux rabies d'entre

eux, — et lis aviserent a leur tenir tete. Leur atti-

tude s'expliquait, — fut-elle meme un peu fanfa-

ronne : en defendant leur classe, leurs privileges,

ils essayaient de conserve! leur situation ; ils com-

battaient pour que durat leur vie de plaisir et d'oi-

sivet6. r

Les clubs et les cercles, dont ces bourgeois a tem-

perament faisaient partie, d61ibererent et convin-

rent de s'aboucher avec le gouvernement, offrant de

se constituer en corps de francs-bourgeois qui ba-

tailleraient contre le peuple.

Le gouvernement s'effara de la proposition ; il

craignait que cette offre cachat une manoeuvre des

partis dynastiques dont les competitions et les

espoirs s'eveillaient. Pour ne pas donner a leurs par-

tisans un certain relief, il n'accepta pas ce projet.

II eut une seconde raison pour decliner cette offre : il

appr^hendait que son acceptation denotat une gra-

vite de I'heure, qu'il ne voulait pas laisser supposer.

II remercia, prolixe en paroles reconfortantes, affir-

mant que I'armee suffirait a surraonter la crise.

Cette conflance qu'il simulait et voulait faire par-

tager, les evenements la dementaient brutaleraent.

L'armee avail beau camper dans Paris, y patrouiller

a fureur et s'6vertuer a supplanter les grevistes, le

resultat ne repondait pas a I'effort, — la greve
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deferlait, toujours plus imp6tueuse. Et la nervosity

ambiante, qui ne faisait que croitre, 6tait accentuee

par le manque de nouvelles. Des rumeurs inqui6-

tantes circulaient et Fanxiete et rangoisse grandis-

saient a ces racontars qu'il n'etait guere possible de

verifier.

Les journaux paraissaient moins que jamais. Les

plus puissants, par les moyens financiers, arrivaient

avec peine a faire sortir des feuilles rudimentaires,

intermittentes.

La ville avait perdu son d6cor de luxe et de joie.

Elle n'etait plus la cit6 affairee, commerciale, manu-
facturiere. Elle prenait des patines de n6cropole —
et en avait aussi les relents. Les fremissements qui

I'aniraaient 6voquaient le grouillement d'une decom-

position interne. L'occupation militaire, qui lui

donnait certains aspects de camp, n'effacait pas cette

impression de chose qui meurt. Ses rues etaient

mornes et vides. II ne persistait de circulation que

dans les grandes artferes, ou deambulait une foule

bigarree d'ouvriers et d'employ6s desoeuvres, de

bourgeois effares. r

Le va-et-vient des voitures etait excessivement

reduit : quelques fiacres, la plupart conduits par des

cochers qui, en temps normal, maraudaient la nuit

autour des gares et proche des etablissements de

plaisir
; quelques autos ayant au volant, non des

professionnels, mais des amateurs, — jeunes bour-

geois robustes qui, flers de leurs biceps, portaient

crane.

La plupart des boutiques avaient baiss6 ieurs

devantures ; faisaient exception, restant entr'ou-
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verts, caf^s et marchands de vins, oil patrons et

personnel familial assuraient le service.

La vie, — reduite aux n6cessit6s mat^rielles, —
devenait de plus en plus p^nible. Les difflcult6s

d'approvisionneraent croissaient. Malgr6 qu'il s'y

efforQat, le gouvernement ne parvenait pas a assurer

le ravitaillement

' AUX premiers jfoups, tous ceux qui en avaient eu

les moyens, s'6taient pr6cipit6s aux magasins de vic-

tuaillles, se constituant des reserves alimentaires.

Seulement, si la population bourgeoise avait r6ussi

a s'approvisionner, rares 6taient, dans le peuple,

ceux qui — peu ou prou, — avaient eu chance de le

pouvoir.

Beaucoup d'ouvriers, n'ayant d'autres ressources

que leurs salaires, avaient 6te pris au d^pourvu. En
travaillant dur, ils parvenaient a peine ci joindre

les deux bouts. Avec quoi, quand vint la gr^ve, au-

raient-ils achate des provisions ?... Et, maintenant

que s'6clipsait leur salaire, maintenant que les den-

r6es, plus rares, allaient se vendre a des prix exces-

sifs, comment se tireraient-ils d'affaire ?... S'ils res-

taient les bras crois6s, nuUe autre perspective n'ap-

paraissait, hormis, a d61ai bref, la detresse, la

famine.

Au moins aussi mal lotis qu'eux etaient les cama-
rades, depuis longtemps en conflit avec leurs pa-
trons et qui, d6ja, ne vivotaient que grace aux
secours syndicaux, grace aux cuisines communistes.

II 6tait impossible aux syndicats avec les res-
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sources de leurs caisses, d'assurer — m§me tr^s peu

de temps, — la pitance aux grevistes qui, d6sor-

mais, allaient 6tre des milliers et des milliers.

Et alors, n'y avait-il pas a craindre que les uns et

les autres, — grevistes d'hier et gr6vistes d'aujour-

d'hui, — tenailles par la faim, ne soient accules a la

cruelle obligation de reprendre le chemin de I'usine,

de I'atelier ?

Puis, ne fallait-il pas compter avec d'autres, plus

pitoyables encore, plus affreusement malheureux :

les perpetuels grevistes, les sans-travail ? Multi-

tudes a bout de tout, lamentables 6paves ! Ayant

englouti au Mont-de-Piet6 leurs dernieres hardes,

ces mis6rables Y6g6taient, vivaient on ne sait comrae,

ou mieux, mouraient a petit feu. Or, I'espoir de man-
ger n'allait-il pas dresser ces reserves de chair k

trayail contre les gr6vlstes ?

Et alors, la guerre de classes ne risquerait-elle

pas de d6river en guerre fratricide, — pauvres

diables contre pauvres diables : chomeurs contre

grevistes ?

G'est dire que la question alimentaire dominait

tout. Elle etait I'enigme du nouveau sphynx. Si le

proletariat trouvait la solution, la voie lui 6tait

ouverte, — large et belle, — sinon, il serait d6vor6 !...

11 retomberait sous le joug, plus lourdement que

jamais !

D6s la declaration de gr6ve, les grandes coopera-

tives de consommation s'etaient mises en mesure de

fournir du pain, — non seulement a leurs adhe-

rents, mais aussi aux non-cooperateurs.
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II 6tait bien evident que, tant que le m^canisme
commercial enserrerait ces cooperatives, elles ne

pourraient proc6der a des distributions gratuites de

pain et des aliments dont elles disposaient, que dans

une trop modeste proportion. II faut aj outer meme,
que si elles eussent pu faire davantage, c'eut et6

encore insuffisant pour rassasier une multitude aussi

6norme.

A cette heure psychologique, qui allait decider de

I'avenir du mouvement, le peuple eut I'intuition des

n6cessit6s ineluctables. Fut-ce simple instinct de

conservation, ou reminiscence des theories sociales

qui avaient pu etre semees dans les cerveaux, y
sommeiller et s'y 6panouir brusquement, au moment
fatidique ?

En tons les cas, il se produisit dans la classe

juvriere les memes ph6nomenes d'inspiration spon-

tanee et d'audace f6conde qui marqu6rent I'aurore

de la revolution de 1789 a 1793. Cette revolution,

dont on a surtout exalte les aspirations politiques,

fut illustree d'actes qui d6notaient de profondes

tendances sociales. Avant de se preoccuper de la

forme du gouvernement, le peuple songeait a vivre.

— et il s'en prenait aux riches, aux accapareurs.

Dans les villes, dans les campagnes, incalculables

furent les soulevements sociaux : ici, des bandes

prenaient d'assaut les magasins de bl6 et parta-

geaient les approvisionnements qui s'y trouvaient
;

la, d'autres bandes s'emparaient de la farine, la

portaient au boulanger et, la cuisson faite, proc6-

daient a la distribution du pain ; ailleurs, la foule
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exigeait que, sur le march6, les provisions soient

vendues a bas prix, afln que tons puissent s'appro-

visionner. Partout, le premier mobile du mouve-

ment etait le pain, — puis, I'entrainement venant,

les revolt6s saccageaient les maisons des percep-

teurs d'impots, pillaient les chateaux, brulaient les

papiers concernant les droits feodaux, les impots...

Un identique etat d'ame se rev61a dans la classe

ouvriere, a la proclamation de la gr6ve gen6rale ;

sur les malheureux sans-travail, j usque-la si veules,

si incapables d'energie, passa un souffle de r6volte.

lis ne penserent pas a remplacer les gr^vistes, — ils

song6rent a vivre ! Eux, et tous les inconscients qui,

la veille encore, courbaient I'echine, trimaient sans

espoir, entrevirent le salut, I'evasion de la mis^re.

En eux, jaillirent les memes preoccupations que

celles qui soulevaient le peuple de 1789 : s'assurer

le pain, les subsistances !

Des bandes se formerent qui — ici, la, partout !
—

assaillirent boulangeries, 6piceries, boucheries. Aux
commergants 16ses qui, naturellement, recriminaient,

les revolt^s avec un flegme superbe signaient des

bons de requisition qui, assuraient-ils, seraient rem-

bours6s a la Bourse du travail. Apr6s quoi, ils pro-

c6daient a la distribution gratuite.

J Gontre ces bandes, qui surgissaient a I'improviste,

operant sur des points 61oignes, sans que rien ait

donn6 I'eveil, la police, la troupe etait lancee. Vaine

intervention ! La force armee arrivait souvent trop

tard. Mais aux cas rares ou elle survenait a propos

pour disperser les pillards, elle ne rencontrait pas
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de resistance. La bande oii, a cote des hommes
etaient des femmes, des enfants, se laissait disperser

sans efforts. Geux qu'on s'avisait d'arrfiter suivaient

sans rebellion, — avec d'autant plus de desinvolture

que, sachant les prisons farcies, debordantes, ils

prevoyaient ne faire qu'un court sejour au posts

voisin. Une telle passivite dans la revolte rendait

difficile I'emploi, contre ces bandes, des moyens vio-

lents. Et c'est ce qui fit que, pour nombreuses et

toujours reiter6es que fussent ces scenes de requi-

sition, elles furent rarement tragiques.

Gette non-resistance n'etait d'ailleurs qu'une tac-

tique, a laquelle la foule eut recours, en maintes

occasions : elle ayait la prudence de se refuser aux

batailles inutiles et dangereuses, — qui eussent et6

pour elle des hecatombes. Mais, quand elle jugeait

opportun de se derober, sa reculade n'etait pas une
debandade. Apres avoir lache pied, cette meme foule

se reformait dans un autre quartier, — et tout etait

a recomraencer pour les troupes de I'ordre.

D'ailleurs, les autorites purent constater combien

le respect et la crainte qu'elles inspiraient aupara-

vant s'evanouissaient vite cbez les ouvriers.

II devint promptement impossible aux sergents

de ville de circuler isolement. La chasse leur fut

faite, j usque dans les maisons oii ils etaient dorai-

cilies. Gomme, en majeure partie, ils habitaient les

quartiers populeux, — comme ils se tro.uvaient porta

a porte avec les grevistes, — ils furent traqu6s, hous-

pilles, patirent de repr^sailles. Dans la quantity, il

en 6tait qui s'etaient embrigad^s faute de mieux, —
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poiiss^s par la necessity. Geux-la n'avaient pas le feu

sacr6 et, lorsqu'ils constaterent que le metier deve-

nait scabreux, qu'il y avail force coups a recevoir,

ils negligerent de prendre leur service et se terrerent

si bien qu'on ne les revit plus. Quant aux autres, —
les zel6s, — pour se soustraire aux rancunes popu-

laires, ils demand^rent a etre loges dans les postes

ou encasernes.

La traque aux policiers de tous poils s'organisa

aussi, vigoureuse, irapitoyable. Des enquetes rapides

s'ouvrirent sur les suspects, menees a bien par leur

entourage, les voisins, — et les quartiers ou les tra-

vailleurs formaient I'essentiel de la population

furent 6pures.

De leur cote, les grouperaents antimilitaristes

redoublaient d'audace. lis ne bornaient plus leur

activite a chapitrer les escouades de soldats, ils les

attiraient aux reunions, leur donnaient en exeraple

les gardes-frangaises de 1789, les fantassins du
18 mars 1871, et les incitaient a pareille attitude.

Plus d'une fois, meme, il advint aux antimilita-

ristes, de passer de la morale a Taction : de desar-

mer des factionnaires ou tous les soldats d'un poste.

Plus d'une fois, 6galement, il advint que ceux-ci se

laiss^rent doucement faire violence et mirent a 6tre

d6sarm6s une complaisance b6nevole.

L'inquietude de Tarmee et sa depression morale

s'accentuaient, — aggrav6es par les d6plorables con-

ditions mat6rielles auxquelles son campement dans

Paris la soumettait. Elle aussi ressentait le contre-

coup de la greve, — olle etait mal approvisionn^e,
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mal nourrie. Avec cela, surcharg^e de corv6es et

astreinte a une guerre qui lui repugnait de plus en

plus ; aussi, le degout et la fatigue brisaient en elle

tout ressort.

Quant aux troupes mobilisees pour faire le tra-

vail des grevistes, elles s'en acquittaient avec raol-

lesse et indifference. Les r6sultats en etaient piteux.

Leur travail n'etait guere qu'un sabotage inconscient.

L'armee n'obeissait done qu'a regret et rechignait

aux besognes qu'on attendait d'elle. Les chefs

n'etaient pas dupes, — ils sentaient grandir la ran-

cceur et le mecontentement des troupes ; mais ils

evitaient de sevir, par crainte d'accentuer refTrite-i

ment de la discipline qu'ils constataient ; ils ta-.

chaient de remonter leurs soldats en les baranguant

et les encourageant, disant les mener a une entre-

prise glorieuse.

^Ainsi, cette arraee, — seule force reelle don't dis-

posait le pouvoir, — menagait de se derober. En
elle, les progr6s de la predication antimilitariste

etaient encore latents ; mais un observateur atten-

tif pouvait en constater I'empreinte profonde et pr6-

voir qu'au moindre incident, — une consigne plus

severe, un ordre tenu pour rigoureux ou excessif, —
ce serait la revolte,

"On sentait les soldats fremissants, prets a regim-

ber, — plus enclins a faire cause commune avec le

peuple qu'a marcher contre lui.
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Keauisition revoiutionnaire

Les precedes de requisition incoherente, donj

us^rent, des le d6but de la greve, les bandes de sans*

travail, avaient ete utiles pour donner I'orientation,

mais ils etaient insufflsants et incertains. II y fut

substitue, grace a I'initiative des organismes syndi-

caux, une methode rationnelle de repartition qui,

quoique rudimentaire, fut passablement satisfai-

sante. >•

Gette initiative s'imposait. Si les syndicate (qui

se proclamaient aptes a reorganiser de fond en

comble la soci6te) eussent laiss6 le gouvernement

veiller seul a I'approvisionnement, ils eussent 6t6

rapidement frappes de discredit. Leur incapacity

comparee a Taction du gouvernement aurait redonnS

du prestige a celui-ci et prouve qu'il n'6tait pas aussi

inutile et auisible que le pr6tendaient ses detrac-

teurs.
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Les syndicats, tout en enrayant les efforts d'ali-

mentation du pouvoir, organis6rent un systeme

concurrent qui, tout informe qu'il fut, 6tait supe-

rieur. Gette superiorite, les tendances communistes

la firent apparaitre : tandis que le gouvernement

s'en tenait forcement au systeme commercial, ou
tout au plus faisait la charite a ceux qui 6taient

denues de numeraire, les syndicats pratiquaient una
repartition egalitaire qui s'inspirait des principes

de solidarite.

Leur premier soin fut de s'agglomerer la masse
non encore syndiqu^e, car rares etaient les groupe-

ments qui comprenaient, sinon I'unanimit^, raais

meme la majorite des membres de la corporation.

Jusque-la, les syndicats avaient, a de rares excep-

tions, groupe seulement I'^lite ouvri^re, qui batail-

lait pour I'amelioration g6n6rale et faisait b6n6fi-

cier de ses efforts les ^tres passifs, les non-syndi-

qu6s.

Tout en soutenant, cette fois encore, le poids de

la lutte et tout en continuant a prendre les respon-

sabilites de la bataille engagee, la minority agis-

sante appelait a elle les non-syndiques ; elle ne les

appelait pas au peril, mais a la repartition.

Des manifestos aviserent done tons les travail-

leurs, encore inorganises, d'avoir a se faire inscrire

a leur syndicat respectif, afln de pouvoir participer,

sur le pied d'egalit6, aux repartitions alimentaires

qui allaient s'effectuer par I'entremise des organisa-

tions ouvrieres.

Ces distributions de victuailles ne se firent pas

avec un rigorisme etroit, D'autres que les syndiques
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en b6n6flci6rent, des intellectuels, des commerQants,

des artisans. Geux-ci se trouvaient encore en marge

de I'organisation syndicale parce qu'elle avail et6,

dans le pass6, une organisation de combat ; mais ils

allaient y trouver leur place, maintenant qu'elle

serait transformee en organisme social.

Les syndicats de I'alimentation se constituerent en

commissions d'approvisionnement. Les reserves des

grandes maisons de commerce, les depots, les maga-

sins de gros, furent mis a contribution et c'est ainsi

que les cooperatives et les cuisines communistes, —
instances dans les locaux de restaurants, et de mar-

chands de vin, — purent faire des distributions et

suffire en partie a la consoramation.

Avec I'esprit de solidarite qui animait les organi-

sations syndicales, la premiere pensee fut pour les

malades et on eut le soin de reserver, pour eux, les

morceaux les meilleurs, la rare viande de boucherie.

Dans les hopitaux, les malades ne patissaient

d'ailleurs pas de la greve, le personnel qui les soi-

gnait etant reste en fonctions. Mais, il est bien pro-

bable que s'il n'y eut eu, pour les alimenter, eux et

le personnel, que I'Assistance publique, les uns et

les autres eussent fait maigre chere.

Les ouvriers boulangers avaient et6 des premiers

a faire greve ; ils furent aussi, etant donne que le

pain est a la base de I'alimentation parisienne, des

premiers a reprendre le travail, — mais a des con-

ditions tres pr6cises. lis accepterent de recommen-
cer, provisoirement, a p6trir, corame devant, cbez

les patrons qui consentirent a distribuer gratuite-
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ment le pain a tous ceux qui ne pourraient le payer
;

chez ceux qui ne voulurent pas souscrire a cette

obligation, la greve continua ; ceux qui I'accepterent

eurent I'habilete de se rattraper sur les riches, en

leur vendant le pain plus cher.

En outre, les ouvriers boulangers, par equipes

se succ6dant sans discontinuer, travaillerent dans

les cooperatives de consommation et les boulange-

ries ouvri6res ; de plus, il fut pris possession des

grandes boulangeries patronales, a petrins mecani-

ques, et des usines de paniflcation telles que la

grande fabrique de pain de La Villette ou se pou-

vaient cuire, en vingt-quatre heures, quelque cent

mille pains de quatre livres.

Pour se procurer la farine et le bl6 n6cessaires a

cette intensive paniflcation, des expeditions s'orga-

niserent a I'effet d'en rdquisitionner aux docks,

ainsi qu'aux greniers de La Villette et de Grenelle.

On revit des spectacles du genre de celui qui se

deroula dans Paris, le 13 juillet 1789, apres qu'eut

6t6 pris d'assaut, ce qui, a I'^poque, etait le convent

saint-Lazare, — et qui devint ensuite une des pri-

sons de la Bourgeoisie.

Les assaillants avaient trouve, dans ce convent,

des grains et de la farine en quantite : ils d6ci-

derent de transporter leur butin aux Halles et, pour
ce faire, ils requisitionnerent de vive force une cin-

quantaine de chariots. Le chargement oper6, la pro-

cession se mit en route, en un exuberant cortege,

tandis que farandolaient autour des chars des Insur-
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ges, affubl6s d'oripeaux empruntes a la chapelle

du couvent.

Le d6cor en moins, et avec des camions automo-

biles au lieu des primitives charrettes, on rev6cut

semblables d6fll6s.

La tradition r6volutionnaire se renouait raeme h

tel point qu'il y eut, a regard de ces incidents,

identique attitude, en les deux cas, de la force

armee : en 1789, les gardes-frangaises, casernes

faubourg saint-Denis, refuserent de se deranger,

lorsqu'on vint leur annoncer que I'assaut etait donne

au couvent saint-Lazare, — objectant qu'ils n'avaient

pas d'ordres et qu'ils ne se melaient pas des beso-

gnes de la police ; ce fut aussi le manque d'ordres

qu'object6rent les postes militaires, pour s'eviter

d'intervenir, lorsqu'ils furent avises que les greve-

g6neralistes d6valisaient les depots de ble et de

farine.

En la plupart des circonstances ou force lui 6tait

d'intervenir, la troupe n'ex6cutait les ordres qui lui

6taient donn6s que contrainte et souvent avec mur-
mure, — exprimant par la combien lui r6pugnaient

les besognes dont on I'accablait. Ces sentiments, que

les soldats ne se donnaient plus la peine de cacher,

s'accroissaient des contacts et des relations qui

s'6taient etablis entre eux et la population ouvriere

au milieu de laquelle ils campaient : on leur passait

du pain, aussi du vin, — car le vin fut toujours en

abondance ! — et comme les pauvres diables de

troupiers 6taient mal nourris, et irreguliereraent, ils

etaient joyeux de I'aubaine.
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Les syndicats ne se pr6occup6rent pas uniqueraent

d'assurer un minimum d'alimentation pour tous.

Leurs plus actifs militants etaient hantes par la

maxime, tant ressassee par Blanqui : « II faut que,

vingt-quatre heures apres la revolution, le peuple

constate qu'il est moins malheureux... » et cette

maxime, ils s'effor^aient de la mettre en pratique.

lis se preoccuperent du logement et de I'habille-

ment. On requinqua les malheureux qui 6taient dans

le plus grand denuement ; on rechercha et on logea

les sans-asile dans les chambres vides des hotels

du voisinage.

Les hoteliers, les commergants, un brin offusques,

protesterent. On arriva a les convaincre, grace a des

« bons » de requisition, qu'ils tenaient bien pour

vague garantie, mais qui leur donnaient droit de

participer aux repartitions syndicales. A ces « bons »

on ajoutait quelques brefs sermons sur la solidarity

humaine, dont le regne s'annongait.

Tous les commergants, tous les proprietaires, ne

furent pas d'humeur aussi accommodante. II y en

eut d'intraitables, ne voulant accepter ni botes, ni

subir de requisitions, — et refusant les hypoth6-

tiques « bons ». Ces recalcitrants couraient deraan-

der aide et protection a la police, a la troupe, — et

il en resultait des bagarres plus ou moins graves.

Ainsi s'accentuait la greve. A I'immobilit^ nega-

tive des premiers jours, qui se limitait a la d6sagr6-

gation sociale, commen^ait a succeder la periode

d'affirmation et de reorganisation.

Jj'activite grandissait au siege de la Confederation,
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a la Bourse (In travail, aux federations eorporatives

et aux coraites de greve. La, desormais, 6tait la vie,

— une vie encore embryonnaire, — qui n'en 6tait

qu'a sa periode d'incubation, mais qui, demain, allait

s'6panouir en organismes vigoureux, se substituant

aux organismes morts.

Et, ce qui r6confortait, mettait de la joie au coeur,

6tait que, grace aux mesures prises, la raaxime de

Blanqui etait en passe de realisation : les parias de

la societe capitaliste voyaient poindre I'aube d'une

vie nouvelle. Deja, certains mangeaient mieux

qu'hier et Fatmosphere de misere qui les envelop-

pait semblait moins lourde, moins cpaisse, moins

noire

!



CHAPiTRE IX

La revolte de Tarmee

La p^riode de dissolution socialc nc pouvait s3

perp6tuer. Le gouvernement avait hMe d/un denoue-

ment, car la persistance de la gr6v^, qui fortiflait

les syndicats, ayait pour lui des effets croissants dg

desagregation et d'^puisement. L'Etat se trouvait

deraantel6 : tout craquait ; amput6 de ce qui avait

fait son prestige, — les organismes vitaux de la

society, — il se trouvait presque r^duit aux seuls

organismes de repression : magistrature, prisons,

police... II avait aussi Farm^e, — seulement, la fld6-

lite en 6tait de plus en plus problematique.

^Voulant en finir avec I'insurrection, le pouvoir

r6solut de proclamer I'^tat de si^ge. II eut I'appro-

bation da Parlement. Ce n'avait qu'une importance

de forme. Les Ghambres n'6taient qu'un residu qui

se survivait ; affolees, voyant rouge, elles pouvaient,

au cours de leurs interminables seances, discuter,
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decider, voter des resolutions et des ordres du jour,

— rint6r6t 6tait ailleurs. Elles ne repr^sentaient plus

rien. Le parlementarisme agonisait.

Quolque r6solu a I'oeuvre sanglante de la repres-

sion implacable et feroce, le gouvernement etait

perplexe. Le mouvement revolutionnaire qu'il vou-

lalt ecraser avait ceci de typique que, n'etant pas

centralise, son eparpillement rendait I'operation

plus ardue. Sur quels points convenait-il de porter

I'efTort decisif ? Occuper militairement le siege de la

G. G. T., et meme la Bourse du travail ne rapproche-

rait guere de la solution. Faire emprisonner les

principaux militants, les membres des comites et des

commissions ? II I'avait deja tente, sans resultats

appreciables. Les arrestations, qu'il avait reussi a

faire op6rer — et elles 6taient nombreuses !
—

n'avaient rien desorganis6. Les membres incarceres

avaient et6 remplaces automatiquement, — plusieurs

fois de suite en certaines organisations — sans qu'il

en soit resulte ni desagregation, ni meme flottement.

A la suite de ces coups de force, pour parer a

leur renouvellement, les Gomites de greve avaient

pris leurs precautions : ils siegeaient en perma-

nence dans les salles de reunion ou, jour et nuit,

veillaient de nombreux grevistes,

Et puis, il n'y avait pas que les comites a neutra-

liser, a annihiler, — il y avait aussi le peuple...

Ou I'atteindre ? Comment le frapper ? II avait la

prudence de ne pas se preter a la repression, — il

savait se derober, se faire impalpable, insaisissable.

En outre, avec quoi le contraindre ? Pour vaincre
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son inertie, pour le ramener au travail, pour le

remettre sous le joug patronal, il faudrait le noyer

sous le nombre... Et le gouvernement n'avait plus

le nombre pour lui ! II n'avait plus I'armee en mains.

Pire meme, il ne pouvait se fier qu'a demi aux gardes

municipaux, — dans leurs casernes, on susurrait

VInternationale. A bien calculer, il n'avait, en fait de

soldats, que quelques corps d'elite, principalement

de cavalerie, sur lesquels il pouvait surement comp-

ter. En outre, il avait la police, — encore etait-il que

la rude chasse aux sergents de ville et aux policiers

avait eclairci ses rangs.

Qu'importait ! La situation presente n'6tait pas

tenable. On amenerait des canons et des mitrail-

leuses dans les rues, s'il le fallait, — mais on en

fiinirait avec la gr^ve generale ! Pour commencer, on

occuperait militairement la Confederation, la

Bourse du travail, les salles de reunions, les coope-

ratives, — tons les centres d'activite ouvriere. Si on
6prouvait la moindre resistance, — immediatement,

on donnerait I'assaut !... Et, en vertu de I'etat de

siege, on n'aurait pas a s'embarrasser de scrupules.

Plus de demi-mesures ! Contre les audacieux qui

oseraient resistor on serait implacable !...

Les dispositions furent prises pour la realisation

rapide de ce plan decisif. Les troupes furent mises

en mouvement et dirigees sur les points strategiques

de la grande operation combin^e.

Le remue-menage militaire que necessita la prepa-
ration de ce coup de force, auquel devaient partici-

per toutes les troupes disponibles, ne fut pas sans
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eveiller rattention des grevistes et, eux aussi, prirent

leurs dispositions.

Deja, dans les syndicats, les Elements jeunes, —
les plus entreprenants, les plus resolus, — avaient

constitue des sortes de cohortes qui s'etaient plus

specialement donn6 pour mission de veiller a la secu-

rite des comites et des permanences, — etablissant

des gardes, des postes, afln que la surveillance no

fut jamais en defaut et qu'on ne risquat pas d'etre

pris a I'improviste.

Ges groupements avaient aussi cherche a s'armer,

— se precautionnant de munitions, requisitionnant

chez les armuriers et un peu partout les armes utili-

sables. lis ne se leurraient cependant pas sur la

mince valeur de leur armement. La plupart des

jeunes gens qui faisaient partie de ces cohortes

etaient, en m^me temps, affllies aux groupes antimi-

litaristes, — lis savaient bien qu'il eut ete fou de

leur part, d'esperer tenir tete a I'armee.

lis savaient qu'on n'a jamais fait une revolution

contre I'armee, — mais seulement avec son appui,

ou tout au moins avec sa neutralite lis savaient qii'a

toutes les epoques insurrectionnelles, le peuple n'a

triomphe que lorsque la troupe a refuse de tirer,

s'est ralliee a lui. Et ils en concluaient que, cette fois

encore, Tattitude de I'armee deciderait de I'echec ou
du triomphe de la greve generale. G'est pourquoi

tons leurs efforts avaient converge a nouer des rela-

tions avec des soldats. lis y etaient pan'enus d'autant

plus facilement que I'armee etait travaillee, elle

aussi, d'aspirations sociales, — ecceuree, harassee

du role repressif auquel on I'astreignait.
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Dans la plupart des casernes et des carapements, il

s'etait etabli, entre soldats et ouvriers, des accoin-

tances precieuses. II y avait plus grave ; en bien des

compagnies, aux chambrees, frequerament le theme

de conversation roulait sur ce que les soldats se

doivent a eux-memes et a rhumanite... et, en con-

clusion, il s'etait forme dans les regiments des

groupes d'afflnite. Pour en faire partie, une prea-

lable promesse 6tait exig6e des affllies, — celle de ne

pas tirer sur le peuple. De plus, comme il etait ma-
teriellement impossible de tenir les troupes cons-

tamment consignees, des soldats ne craignaient pas

de profiter de leurs rares heures de liberte pour se

mSler au populaire et assister aux reunions.,

Tel etait I'etat d'ame de la troupe, lorsque le Pou-

voir se decida a porter a la greve le coup qu'il espe-

rait decisif.

Dans la nuit, les marches et contre-marches

s'effectuerent, de I'a^on qu'au matin les operations

militaires se pussent commencer sur tous les points

a la fois.

Un peu avant I'aube, un incident aussi imprevu

que desastreux, vint jeter le trouble dans les dispo-

sitions prises. Alors que s'achevaient les preparatifs

de la bataille, a la caserne du Ghateau-d'Eau qui,

vu sa proximite de la Bourse du Travail, et aussi de

la rue Grange-aux-Belles, etait un des centres d'ac-

tion de la repression, — des cris « au feu ! » s'ele-

v^rent.

La caserne flambait !

L'alarme fut vite donnee. En un desordonne pSle-
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m§le, les soldats descendirent dans la cour et, apr^s
j

un premier moment de panique et d'afFolement, on '

se preoccupa d'eteindre I'incendie. II avail plu-

sieurs foyers, — preuve certaine de malveillance, —
]

et deja sur divers points, ii faisait rage.

On s'activa pour mettre les pompes en batterie.

Mais, deception angoissante ! L'eau ne venait pas...

L'une apres I'autre, toutes les prises d'eau furent

ouvertes ! Ce fut en vain ! D'aucune rien ne jaillit.

II fallut se rendre a I'^vidence : l'eau avail ete inten-

tionnellement suppriraee.

Avant qu'on eut acquis cette deconcerlante cer-

titude, un temps precieux avail ete perdu. Lorsqu'on

renonga a tout espoir d'enrayer le sinistre, I'incen-

die gagnail de proche en proche, crepitant d'etage

en etage. Les unes apres les autres, les croisees cre-

vaient avec fracas, laissanl entrevoir, au travers de

torrents de fumee, les rutilances de la fournaise.

Quand on voulut sauver les chevaux, qui avaient

amene canons el mitrailleuses, ces betes, affolees,

ruaient, se cabraienl, etaient intraitables. Apres

d'enormes difficultes, on parvint a les faire evacuer.

Par contre, il fut absolument impossible, malgre

d'incroyables efforts, de les atteler aux pieces d'ar-

tillerie, — qu'on dul abandonner dans la cour, ainsi

que leurs pares a munitions... Et I'angoisse s'aggrava

des redoutables explosions possibles.

Cette catastrophe disloqua toutes les combinaisons

arretees pour I'attaque. Les soldats, completement

debandes, a peine vetus et sans armes, erraient a

I'aventure. Malgre qu'aucun d'eux n'eut p6ri dans

rincendie, ce fut avec beaucoup de peine que les
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offlcfers parvinrent a rasserabler la moitie de leurs

effectifs. L'autre moitie avait fondu, s'etait 6clips6e...

Tandis que brulait la caserne du Ghateau-d'Eau,

d'autres eveneraents se deroulaient qui allaient por-

ter un coup plus rude encore, a la cause du capi-

talisrae.

Les groupements syndicaux et les cohortes antimi-

litaristes, dont Taction etait liee et concordante,

s'aviserent, tandis que le gouvernement operait son

branle-bas de combat, de tenter des contre-op6ra-

tions sur les points que forcement il d6garnissait.

Hant6s par le desir de s'armer s6rieusement, ces

groupes avaient exerce une assidue surveillance, au-

tour des depots d'armes de I'Etat, r6solus a s'en em-

parer a la moindre occasion propice. Gette nuit-la,

ils furent servis a souhait !

Les amoncellements d'armes et de munitions,

accumules a Vincennes, — ainsi que sur d'autres

points, — avaient 6te laiss6s presque a I'abandon.

Des que les cohortes antimilitaristes furent avis6es,

le mot d'ordre fut rapidement passe dans toutes les

organisations ouvrieres et, par petites bandes qui

ne pouvaient attirer I'attention, les gr6vistes se diri-

gerent sur les points indiqu6s.

Les quelques soldats laisses a la garde des depots

furent promptement r^duits a I'impuissance et, cela

fait, on s'activa a vider completement les magasins.

Avant que les autorites militaires fussent averties,

des milliers d'bommes etaient munis de fusils sem-

blables a ceux de I'armee.

Certes,'les grevistes n'^taient pas invincibles, par
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le seui fait qu'iis avaient maintenant des armes a tir

rapide. Mais, cet avantage leur donnait une telle

hardiesse, une si grande surete d'eux-memes qu'iis

ne redoutaient rien. G'est que, outre leurs fusils aux

mains, ils avaient au cceur des convictions pro-

fondes ; ils avaient la volonte et I'energie qui triom-

phent des obstacles paraissant les plus insurmon-

tables... Tandis que les troupes qu'on leur opposait,

quoique superieures par I'instruction militaire, leur

etaient notablement inf^rieures, car elles raarcbaient

par contrainte, sans enthousiasme et sans confiance

Des le matin, la fievre des journees de grand

drame deversait tout Paris dans les rues.

L'armee, ses dispositions dernieres prises, morne
et sans fougue, — sans rien de I'entrain qu'on attri-

buait aux soldats frangais, meme dans les moments
les plus critiques, — occupait les points qui lui

etaient assignes. Tout a coup, dans ses rangs, la

nouvelle des incidents de la nuit se propagea comme
une trainee de poudre : les soldats se racontaient

I'incendie de la caserne du Chateau-d'Eau, la mise a

sac des depots d'armes,"— et que, maintenant, les

grevistes etaient aussi bien outilles que les regi-

ments de I'ordre pour la bataille.

A ces recits, que ponctuaient des commentaires

facbeux, ce qui restait aux troupes d'esprit de disci-

pline, de sentiments d'obeissance, s'effondra ! Et

tandis qu'elles restaient la, flgees dans I'attente, de-

concert6es,^ — une foule, plus curieuse qu'apeuree,

toirs, la chauss6e. Gette foule, affluant toujours plus

oil dominaient femmes et enfants, mondait les trot-
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nombreuse, se resserrait autour des soidats, se ra61ait

a eux, — malgr6 les injonctions des offlciers qui, ira-

patientes, nerveux, hesitaient cependant a ordonner

des brutalit^s contre elle, tant elle 6tait inoffensive

d'aspect.

Entre temps, de Vincennes, les grevistes reve-

naient sur Paris, en longues colonnes ; ils 6taient

enthousiastes, leurs yeux refletaient la force et la

conflance. Ils etaient armes ! lis allaient, vibrants

d'6nergie, scandant leur marcbe de refrains revolu-

tionnaires et ne redoutaient aucune rencontre.

Gomme toutes les armes et munitions n'avaient

pu etre distributes sur place, ils en avaient rempli

des camions, qu'ils ramenaient et escortaient.

Au depart de Vincennes, les revolutionnaires

avaient eu la precaution de prendre des mesures de

prudence
;
pour eviter tout piege ou une attaque

imprevue, des cyclistes circulaient en avant et sur

les c6t6s, en 6claireurs. D'autres grevistes a qui le

maniement des armes etait familier, formaient une
avant-garde et quelques-uns des plus intrepides

s'etaient improvises cbefs de file.

r Maintenant, par la large avenue, en un front

6tendu, la colonne devalait et, houleuse, elle appro-

chait de la place de la Nation. Minutes tragiques,

decisives !

Un regiment de ligne, envoy6 a la rencontre des

insurg^s, les attendait devant I'oeuvre de Dalou. Ge
monument, — ironie des choses ! — baptise

« Triomphe de la Republique », allait done etre le

temoin de la debacle de la republique bourgeoise !...

Quelle joie eut eprouve le grand artiste, combien il
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eut 6t6 radieux, si — lorsqu'il petrissait la glaise de

ses lions, — 11 avait pu evoquer le spectacle qui

allait se derouler a leurs pieds : la revanche de 1871

!

Les offlciers eussent voulu eviter le contact du

peuple avec leurs soldats et faire ouvrir le feu a dis-

tance, lis en furent empeches par I'affluence de la

foule qui, toujours plus dense, plus compacte, en-

tourait leurs horames, genait leurs mouvements et

qui, au lieu de se disperser aux ordres, enlisait

davantage les soldats.

Maintenant, cette foule, ou les femmes, les en-

fants, dominaient, de passive se faisait audacieuse :

des objurgations s'en elevaient imperieuses et dou-

ces, faites de cris de pitie, de sanglots, d'appels a

rhumanite, d'ardentes et haletantes prieres, d'exhor-

tations aux soldats a ne pas tirer sur les freres, les

enfants, les maris...

Encore quelques pas et les gr^vistes qui avaient

entonne 1' Internationale et rugissaient le couplet

des soldats et des g6neraux, allaient joindre la foule

et se trouver aux prises avec la troupe. Les offlciers,

qui sentaient celle-ci faiblir, s'amollir, commande-
rent « baionnette au canon ! »

Pour faciliter I'ex^cution de cet ordre, — et pour

isoler la troupe de la multitude, — ils enjoignirent

une brusque reculade de quelques pas. A ces cora-

mandements qui, de coutume, font se mouvoir ma-
chinalement les soldats, — corame des automates, —
c'est a peine si quelques mouvements s'esquisserent.

-f^Des clameurs, exasperees et furieuses, couvrirent

les voix des chefs militaires, annihilant leur in-

fluence ; des imprecations et des maledictions fuse-
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rent et, de la foule, avec des gestes qui arrachaient

les fusils aux mains des soldats, deferla, gronda, se

r6percuta I'appel : « Crosse en I'air ! »

Les offlciers superieurs tent^rent d'enrayer la

defection imminente. Furieux, ecumants, ils lan-

gaient leurs chevaux au front des troupes : tantot

ils admonestaient les soldats factieux, leur promet-

taient le conseil de guerre, le poteau d'execution...,

tantot se retournant vers la foule, ils menagaient de

la faire fusilier par les soldats...

Ges acces de rage, qui rappelaient la colore du

general Lecomte, au 18 mars 1871, a Montmartre,

ne firent que brusquer la revolte militaire : les sol-

dats r6pondirent par le geste fatidique, et tendirent

les mains au peuple. Et, au lieu d'une scene d'hor-

rible carnage, ce furent des embrassades, une ru6e

de joie.

Le regiment se disloqua. Soldats et grevistes se

donnerent I'accolade, — tandis que les offlciers (qui

se r6merijoraient la scene de la rue des Rosiers) pre-

naient Su large, sous le crepitement des balles

saluant leur fuite.

De la place de la Nation, apr6s une courte halte,

soldats et grevistes se diviserent en plusieurs co-

lonnes, — qui par le faubourg Antoine, qui par le

boulevard Voltaire, qui par I'avenue Philippe-Au-

guste — allant, bras dessus, bras dessous, avec une

irresistible force d'impulsion et d'entrainement.

Partout ou ils passaient, c'6taient des cris d'enthou-

siasme, de fr6n6tiques acclamations et, sur leur par-
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cours, les troupes qu'ils rencontraient 6taient dislo-

quees et emport6es dans leur sillage.

La rumeiir de cette premiere defection se propagea

avec une foudroyante rapidite. Sur tons les points

oil les dirigeants avaient m6ditc d'engager Faction

repressive, les soldats — demoralises deja, — 6taient

deflnitivement d6sempar6s par les r^cits pessimistes

qui leur parvenaient et ils se refusaient a combattre,

passaient au peuple.

Sur quelques points, il y eut des velleites de resis-

tance, esquissees par les troupes d'elite, principale-

raent par la cavalerie. Mais lorsque celle-ci, dont les

chevaux avan^aient difficilement, — car les voies

6taient parsemees d'obstacles, surtout de debris de

verres, de bouteilles, — eut essuye quelques d6char-

ges des fusils a tir rapide, dont etaient maintenant

nantis les greve-g6neralistes, son ardeur se calma.

II en fut pareillement des quelques autres troupes

fideles qui, attaquees devant, derriere !... prises pour

cible du haut des croisees !... ne purent tenir.

Les insurges ne se gris6rent pas de leur victoire.

lis firent preuve de sens pratique. lis prirent les

decisions n6cessaires et eurent les initiatives utiles

pour que leur succ6s ne fut pas sans lendemain.

Des bandes s'etaient formees, dans divers quar-

tiers ; elles all6rent donner I'assaut aux casernes et

occup^rent tons les centres de Taction repressive et

les centres gouvernementaux, afin de rendre impos-

sible toute tentative de coordination r6acteuse.

Si urgente que fiit cette besogne, il en etait une qui

ait une importance plus grande encore : il fall ait,
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avec proraptituae, frapper le Pouvoir au coeur,

I'atteindre dans ses oeuvres vives. A ceJa s'empJoye-

TBDt i »s grandes colonnes, — mi-partie de soldats

revoltes et de grevistes — qui, de la place de la

INation, roulaient vers le centre de Paris.

1 une, qui avait descendu le faubourg Antoine et

la rue de Rivoli, occupa successiyement I'Hotel de

Vile, la prefecture de police, le palais de Justice
;

puis, oDliquant sur la rive gauche, elle alia donner

I'assaut aux divers ministeres.

L'autre colonne, celle qui avait suivi le boulevard

Voltaire et les grands boulevards, tomba comme un
bolide au ministere de I'interieur d'abord, — ensuite

a I'Elysee, a la place Vendome...

Le point de jonction de ces colonnes etait le

Palais-Bourbon...

\a marche de ces masses, qui roulaient torren-

tueuses, fut si imprevue, si subite, si brusque, qu'au-

cune mesure s6rieuse pour s'opposer a leur passage

n'avait pu 6tre prise. Sur leur route, elles s'enflaient,

grossissaient — allaient en avalanche ! — entrai-

nant le populaire et les soldats qu'elles rencon-

traient, brisant comme f6tus de paille les rares

bandes de policiers ou de troupes fiddles au pouvoir

qui tentaient de leur faire obstacle.

Rien ne r6sistait a cette houle humaine ! Elle

passait, 6^ement dechain6, — c'etait rOc6an en

furie...

Et sous ses flots allaient s'engloutir le gouveme-
ment et le regime parlementaiie.



CHAPITRE X

La Oecheance du Farlementadsme

Les evenements de la matinee eclat6rent en coupS

de tonnerre au Palais-Bourbon. lis y furent rappor-

tes iraparfaitement, denatures, amplifies, — et a

ranxiet6 succeda la stupeur et I'^raoi. Les parle-

mentaires, j usque-la vaguement rassures par les

paroles confiantes des ministres, par I'occupation

militaire de Paris et I'^tat de siege, entrevUent

Tabime ou allait les pr6cipiter la tourmente.

Qu'allait-il advenir ? Certes, lis ne pressentaient

pas, pour eux, d'imm^diat peril. Le palais etait soli-

dement protege. A I'entree du pont de la Concorde,

les bataillons de gardes municipaux, en rangs ser-

ies, interdisaient Faeces par la rive droite ; du c6t6

de la rue de Bourgogne, sur la place, autour du
Palais, a I'interieur, — partout ! — les troupes

debordaient... ''

Comment cela flnirait-il ?
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Dans les couloirs, a la Buvette, des discussions

s'engageaient, de ton anime, atteignant vite a un dia-

pason de fureur nuance de transes. Les gouverne-

mentaux accablaient leurs collegues socialistes de

maledictions, les rendant responsables de ce qui

arrivait.

La seance s'ouvrit dans une atmosphere fievreuse.

Entre les quelques rainistres presents le president

du conseil s'effor?ait a bonne contenance, — ne

laissant point transDaraitrc Ics inquietudes qui

Fetreignaient. II monta a la tribune et revela la gra-

vite de la situation, s'efforgant de la colorer d'opti-

misme, — et refusant a entrevoir d'autre attitude

qu'une resistance outranciere. Divers deputes prirent

la parole apres lui, emettant de falottes proposi-

tions, s'6tendant en recriminations aussi fastidieuses

que hors de propos. On ne les ecoutait pas. Les depu-

tes, le front soucieux, entraient, sortaient. lis ne
pouvaient rester en place, avides de nouvelles, — se

preoccupant avec raison, moins des discours, inutiles

et creux, d6bit6s par leurs collogues, que de ce qui

se passait au dehors. La 6tait tout Fint^ret

!

Les colonnes de gr6vistes, panach6es de soldats,

approchaient. II en affluait par toutes les voies. Les

bandes, venues par le quai Voltaire, et celles venues
par le boulevard saint-Germain, arrivaient sur la

place du Palais-Bournon, tandis que celles qui

d^bouchaient par la rue Royale ou la rue de Rivoli

inondaient la place de la Concorde.

Maintenant, le grondement de la multitude, qui

fi'avanjait avec un 61an de catapulte, dominait tous

Q
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les bruits. Les gardes municipaux qui barraient le

pont de la Concorde, essayerent de s'opposer au

passage de cette foule. lis tir^rent leurs sabres. En
vain ! lis furent ballotes, submerges par les flots du
peuple qui, cette digue brisee, atteignit le peris-

tyle de la Chambre. Du cote de la rue de Bourgogne,

la defense ne fut pas plus tenace. II y avait des

mitrailleuses dans les cours. Elles y resterent inuti-

lis^es, — leurs servants repugnant a les braquer

centre les envahisseurs, au milieu desquels ils

voyaient nombre de leurs camarades.

La presence des soldats, dans les rangs des gr6-

viestes, fut pour beaucoup dans la faible resistance

des troupes encore fldeles au gouvernement.

Ce fut done par tous les c6t6s, qu'en des pouss6es

irresistibles, la Chambre des deputes fut envahie. La
foule, bruyante, colereuse, n'avait qu'un objectif : la

salle des stances ! Elle y pen6tra en trombe, emplis-

sant les tribunes, encombrant rhemicycle, — tandis

que nombre de deputes jugeaient prudent de se

retirer.

Ce furent des cris, des claraeurs, des rugisse-

ments. Des tribunes publiques un coup de feu partit,

— visiblement tire sur le banc des ministres. Un bras

detourna I'arme et la balle alia s'enfoncer dans une

boiserie, tandis que retentissaient d'assourdissantes

exclamations : « A has le Parlement ! Vive la Revo-

lution sociale ! »

Des citoyens bien intentionn^s, souhaitant que la

revolution ne s'ensanglante pas inutilement, et qui

la r6vaient sans actes de haine et de vengeance;

derobferent les ministres aux coleres populaires
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tandis que sur les gradins conduisant a la tribune

oratoire, des grappas humaines s'6chelonnaient, se

bousculaient. Un manifestant, grimpe au fauteuil

pr6sidentiel, poussait le president ahuri, prenait sa

place et, agitant frenetiqueraent la sonnette, apaisait

la houle, obtenait un silence relatif. II en profita

pour proclamer, en phrases hacli6es, tonitruantes,

qui tombaient en coups de massues, la decheance du
parlement, la dissolution de I'Etat bourgeois et il

menaga de mort les deputes qui oseraient sieger

encore.

Sa peroraison, que ponctuerent les fr6n6tiques

approbations de la foule, souleva les protestations

des deputes de I'extreme-gauche qui, dans le d6sar-

roi paflementaire, avaient conserve leur sang-froid.

Les socialistes eussent voulu donner aux ^venements

une orientation autre : ils voulaient 16giferer ; leur

reve etait d'acheminer la revolution par les voies

etatiques, de la continuer et de la parfaire a coups

de lois et de decrets. Ils songeaient a revivre le pass6

et s'exclamaient : « Proclamons la Commune !.,. a

I'Hotel de Ville !... » .

Des huees, des vociferations accueillirent ce pro-

jet, Une nouvelle tempSte de cris s'eleva, au milieu

de laquelle s'entendaient des grondantes protesta-

tions et les menaces de pulveriser toute renaissance

gouvernementale. II se r6vela alors combien 6tait

profonde Fimpregnation syndicaliste. Les cris redou-

blerent. « Non ! Non ! Pas de Commune !... Plus de

parlementarisme !... Vive In Revolution ! Vive la

Confederation du travail !... »



100 COMMENT NOUS FERONS LA REVOLUTION

Le leader de Textr^me-gauche, le puissant oraleui

qui avait porte de rudes coups au regime dechu,

fendit la foule, se fit livrer passage et atteignit la

tribune. II fut d'abord accueilli par une redoublante

bordee de clameurs. Le cri « a bas les Quinze Mille! »

fusa, petarada, domina. G'etait la preuve que, dans

sa haine du parlementarisme, le peuple ne faisait

pas de distinctions. Le tribun, dans le bruit dechain6,

donna de la voix, haussa le ton. D'abord, on le vit

parler, plus qu'on ne I'entendit, tandis que ses mains

se mouvaient en gestes apaisants, r6clamant le

silence. . u.

Et voici que, comme de I'huile repandue sur les

flots en colore, ses paroles apaisent les fureurs et les

exasperations d^chainees autour de luL On veut

6couter et, apres quelques minutes, un calme relati*'

s'^tablit.

Avec son prestigieux don d'assimilation, le grand

orateur definissait la situation, soulevait les voiles

de I'avenir et esquissait le role desormais d6volu a

ses amis. II objurga les deputes de I'extreme-gauche

qui, tout a I'heure, parlaient de singer les revolutions

du passe. II les supplia de renoncer a leurs inten-

tions, de ne pas diviser le proletariat qui, dans les

circonstances presentes, avait plus que jamais be-

soin d'etre uni de pensees et de moyens :

> Les temps sont revolus, s'6cria-t-il. Ayons le

courage de voir et, sans fausse honte, sans acrimo-

nie, nous, les parlementaires socialistes, reconnais-

sons-le : notre role est fini ! Nous avons creus6 le

profond sillon et seme la bonne graine qui a germe

(Iru. Maintenant, le temps de la moisson venu, lais-
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sons les moissonneurs a leur besogne. EffaQons-

nous ! Laissons faire, laissons agir les organisations

syndicales. L'axe social est deplace. II n'est plus ici,

11 n'est plus a I'Elysee, il n'est plus place Beauveau,

11 n'est meme plus a I'Hotel de Ville... 11 est a la

Bourse du travail, il est rue Grange-aux-Belles !

Place done a la classe ouvriere. Laissons-la entrer en

scene, occuper les premiers roles. Rentrons dans le

rang, sans vanite froissee, sans depit. Nous trou-

verons bien moyen de donner encore un coup de

collier... »

Tandis que le tribun socialiste tenait les enva-

hisseurs sous le charme de son eloquence, la plupart

des parlementaires, — ceux surtout qui se savaient

fortement ex6cres du peuple, — de meme que les

membres du gouvernement, se faufllaient bors de la

salle des seances et s'esquivaient. Si bien que, quand

I'orateur eut flni de parler, il n'y avait plus guere

dans I'enceinte que la foule, toujours aussi dense,

et les deputes de I'opposition.

'' Entre ceux-ci, le disaccord surgissait. II en 6tait

qui, ne voyant rien au dela du democratisme, desap-

prouvaient formellement, et de tres bonne foi, la

these du tribun socialiste et s'obstinaient a donner

suite a leur projet de « commission provisoire » de

« gouvernement revolutionnaire »... quelle que fut

son appellation ! La chose leur importait, plus que
1'etiquette !

Mais, les greve-generalistes veillaient. Leur

triomphe etait complet et ils n'6taient pas d'humeur

a laisser le champ libre aux parlementaires, — si

bien intentionnes fussent ceux-ci. Apres une breve
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deliberation ils convinrent que, pour parer a toute

tentative do retour ollensif du pouvoir decliu, ou a

un effort de retablissement du parleraentarisme, un
certain nombre de caraarades resteraient en perma-

nence dans le Palais-Bourbon et, au besoin, s'oppo-

seraient par la force a toute manoeuvre contre-revo-

lutionnaire.

Gette preoccupation formelle de desorganiser

I'Etat, de le demanteler et de le desemparer radica-

lement, — afin de rendre impossible au gouverne-

ment de se ressaisir et de se rallier sur un point

quelconque, — etait fortement sentie par tons. Elle

repondait si exactement aux necessites, que les di-

verses bandes de revolutionnaires, apres avoir donne

I'assaut a la prefecture de police, aux ministeres, a

rElys6e, etc., avaient eu la m6me precaution d'y

laisser des postes de greve-generalistes.

L'Hotel de Ville ne fut pas neglige. II fut occupe

d'autant plus serieusement que, par tradition, on

avait tendance a le considerer comme le centre de

ractivit6 revolutionnaire. Que de fois, de son balcon,

lorsque le peuple avait jete bas ses gouvernements,

les hommes qui prirent la succession du pouvoir

vinrent y recevoir I'investiture revolutionnaire.

Cela, c'etait le passe ! Aujourd'hui, la Bourse du
travail, la Confederation, les centres syndicaux

etaient le cceur et I'ame du mouvement, — et c'etait

vers eux qu'allait le flux des foules.

La journee, — dont I'aube avait 6t6 lugubre et

mena^ante, — s'acheva dans I'enchantement. Apres

les p6ripeties qui venaient de I'illustrer, apres la
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torpeur des jours precedents, la nuit \int, sereins,

—troublee seulement par I'exuberance et la fr^nesie

de la joie populaire.

Le succ6s de la revolution s'annongait irresistible,

— I'effondrement du pouvoir semblait complet, irre-

mediable. Les hommes, qui avaient porte la respon-

sabilite de la resistance, — president, ministres, offi-

ciers superieurs, grands dignitaires de I'Etat, —
s'etaient eclipses, evanouis ! Et, comme consequence

de cet ecroulement, de cette debandade, ce qui res-

tait d'armee tombait a rien. Les officiers avaient, la

plupart, prudemment disparu ; ceux qui restaient

etaient les rares chefs impregnes d'aspirations so-

ciales et qui, estimes de leurs soldats, etaient bien

pres de partager avec eux I'allegresse populaire.

Quant aux soldats, revenus au peuple, meles a lui,

partout on leur faisait fete, partout on les accueil-

lait fraternellement... N'avaient-ils pas, dans una

large part, contribue au succ6s de la journee ?

Apres les poignantes angoisses de la greve, tous,

— bourgeois et ouvriers, — savouraient la detente.

Pour les premiers, cependant, cette detente s'acidu-

lait d'inquietude, — qu'allait etre le renouveau so-

cial ? Pour les seconds, I'inconnu de demain n'an-

nongait que joies, — il etait la realisation des espoirs

caresses tant et tant : la fin des cauchemars de

misere !



GIIAPITRE XI

Sus aux Banques !

Sans d6semparer, tous les comites d'organisations

syndicales si6geaient. lis restaient quasi en perma-

nence, empoignes par une flevre d'action qui gran-

dissait avec les circonstances.

'Ce n'etait pas tout que d'avoir jete bas I'Etat cen-

tralise, militarise, expression du droit romain et

cesarien. La veritable besogne commengait d6s I'ins-

lant de cette chute : il fallait remettre la machine

sociale en marche ; il fallait surtout, en grande

hate, assurer les subsistances, eviter la famine. •

Sur ces difflcult6s de tout premier ordre vinrent se

greffer les ennuis, — heureusement tout relatifs, —
que susciterent les obstin6s partisans de I'etatisme

socialiste, s'entetant a faire devier la revolution dans

des voies gouverneraentales. Leur deception de n'a-

voir pu instaurer a I'Hotel de Ville un pouvoir quel-

conque ne les avait pas gueris de leur projet. lis
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^talent deconflts, mais non convertis. La frequenta-

tion des milieux parlementaires et la pratique 16gi-

ferante les empechait de comprendre le mouvement;
son envergure les d6passait, — et ils croyaient la

revolution perdue. Gependant, leur intervention ne
fut pas nefaste, grace aux habitudes de lenteur, de

discussions oiseuses, se perpetuant sans aboutir,

que leur avait inculque le parlementarisme. Les syn-

dicats les gagnerent d'activite et de vitesse ; chez

eux, les discussions etaient breves, les decisions

promptes et leur mise a execution suivait, rapide.

Cette superiorite annihila les parlementaires de la

revolution qui, prives de points d'appui, s'agitaient

dans le vide, s'epuisaient en efforts devant rester

sans sanctions, puisque toutes les forces sociales

avaient desormais fait retour aux organismes cor-

poratifs.

La regression gouvernementale fut done 6vit6e et,

une fois le terrain d6blaye de toutes les superf6ta-

tions politiques, il appartint aux interesses eux-

memes, reunis dans leurs syndicats, les Bourses du
travail, la Confederation, de r^aliser directement les

conditions de la vie nouvelle.

Le premier soin fut de ne pas retomber dans les

errements de 1871. Le souvenir de la Commune,
montant la garde aux caves de la Banque de France,

dont les millions servirent a alimenter la repres-

sion versaillaise, 6tait trop vivace et trop obsedant

pour qu'on commit la meme faute. Les revolution-

naires avaient le sens des realites sociales et ils ne
croyaient pas leur victoire paracbev6e, parce qu'ils
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avaient abattu la facade de la vieille society, — ie

parlementarisme. Aussi, dans la nuit m6me qui sui-

vit la \ictoire populaire, le Gomite Gonf6d6ral, apr^s

entente avec le syndicat des employes de banque,

decidait la prise de possession de la Banque de

France, de la Gaisse des depots et consignations, des

grands 6tablissements financiers, — sans etablir de

distinctions entre les maisons de banque ou de cre-

dit, relevant de I'Etat ou de capitaux priv6s.

II fut convenu que decharge provisoire serait

donnee aux interess^s et que ces richesses, conside-

rees comrae propriety sociale, serviraient en atten-

dant la reorganisation normale, a faire face aux
besoins sociaux et a assurer la consommation. II fut,

en outre, stipule qu'il serait tenu compte aux parti-

culiers de leurs depots respectifs, dont ils pourraient

continuer a user, pour des besoins d'6change, sous

forme de cheques.

Ges operations donnerent lieu a des manifesta-

tions d'un caractere special. Les residus des partis

de reaction, — qu'on pouvait qualifier de prehisto-

riques, — crurent I'occasion propice pour se signa-

ler a I'attention. Ges tardigrades, qui s'imaginaient

faire accepter leurs cris de « vive le roi » en les

entremelant de « raort aux Juifs ». suscit6rent des

attroupements. Ils avaient espere devoyer le peuple

en I'ameutant uniquement contre le capital juif,

contre les banques Semites. L'accueil qui leur fut

fait leur prouva combien ils retardaient : ils furent

conspues et houspilles de vigoureuse fa^on par les

travailleurs qui ne se laisserent pas prendre a ces

subtilites d'un autre uw. La lecon fut ra^me assez
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dure et cette incartade reacteuse fut sans lende-

main.

Un spectacle d'un ordre tout different, — poi-

gnant parce qu'il mettait a nu de Yieilles miseres et

reconfortant parce qu'il en annongait la fin sans

retour, — ce fut I'operation du degagement des

objets de toute valeur, grande ou faible, deposes au

Mont-de-Piete. La procedure fut simple et exp6di-

tive : tons les degagements s'op6r6rent graiuitement.

Dans les foules faisant queue aux guichets

n'6taient pas que des proletaires ; nombreux aussi

s'y pressaient des commer^ants, des patrons, que les

affres de I'^cheance, les difflcult6s des affaires

avaient accul6s a remprurit sur gages. Or, cbez ceux-

ci, malgre que I'ordre de choses qui s'instaurait ne

leur inspirat pas de grandes sympathies, au fond

de leur regard luisait une flamme de satisfaction
;

ils ne pouyaient s'empecher de songer que, si la

revolution leur reservait bien des deboires, du moins

elle s'inaugurait aimablement.

Des la victoire, une auttr mesctre fut prise spon-

tanement : des equipes d'ecrivains revolutionnaires

ainsi que d'ouvriers d'imprimerie, aviserent a assu-

rer la r6apparition des joumaux. II etait normal

que, les conditions sociales se trouvant bouleversees,

les conditions d'edition le fussent aussi. Auparavant,

les quotidiens n'avaient guere ete que des engins,

pr6cieux pour le capitalisme, — et ils s'asservis-

saient typographes et journalistes. Les uns et les

autres devaient faire litiere de leurs manieres de
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Voir, de leurs opinions, de leurs inter6ts de classe

et collaborer a r6pandre des idees que souvent ils

consideraient comme fausses, d616teres, pernicieuses

;

la necessite de recevoir du capital un salaire, — sans

lequel ils ne pouvaient vivre, — les y obligeait.

Desormais, le travailleur n'etant plus serf du capi-

taliste, le salaire etant aboli, les conditions de fabri-

cation des quotidiens devaient etre differentes : ils

ne pouvaient etre que le produit de I'entente et de

Teffort — autant au point de vue materiel, qu'intel-

lectuel, — des ouvriers de toute categorie, ceuvrant

pour les Jeter dans la circulation. Par consequent,

ils ne pouvaient que traduire les aspirations et

refieter les esperances du peuple.

Immediatement, aussi, tous les syndicats prirent

leurs dispositions pour la reprise du travail, dans

toutes les branches. Ce fut la fin d'un caucheraar

quand les quartiers delaisses par les ouvriers de

I'assainissement furent nettoy6s et que disparurent

les pestilences qui les encombraient. Et ce fut una
f^te des yeux quand la lumiere jaillit aux ampoules
et arcs 61ectriques et que le gaz flamba aux cand6-

labres.

Surtout, le probl^me urgent a resoudre fut celui

d'assurer I'alimentation !
'-

On alia au plus press6. La n6cessit6 obligea sou-

vent a se remettre a la besogne dans des conditions

d6fectueuses. G'6tait un provisoire auquel il fallait

se resoudre, — mais on eut hate d'y rem6dier.

La prise de possession s'organisa avec methode
L'Etat aboli, aucune entrave ne pouvait plus con-
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trarier I'epanouissement des instincts populaires :

I'esprit d'entente et de concorde allait fleurir, ainsi

que les tendances communistes, si longtemps com-
prim6es par I'autorite.

Et la tradition allait se trouver renouee, entre la

cite nouvelle et les communes du Moyen-Age, au
sein desquelles avait germe un rudimentaire com-
niunisme, dont le centralisme gouvernemental avait

arrSte le developpement

1



CHAPITRE XII

La greve generale en province

Jusqu'ici, en esquissant les peripeties de la lutte

rntre le Syndicalisme et le Parlementarisme fina-

ement effondre, c'est surtout Taction du Paris revo-

lulionnaire qui a retenu notre attention. II nous

faut revenir en arriere et montrer la part conside-

rable que prit la province au mouvement, — car

elle eclaire et explique le prestigieux succ6s de la

revolution.

Si I'ebranlement eut dte circonscrit a la capitale,

— en supposant meme qu'il eut gagn6 quelques

grandes villes, — le gouvernement n'eiit pas 6t6

uussi rapidement desempar^. Mais, il eut a lutter

centre une greve, au champ d'action si vaste, au

front si 6tendu, aux foyers si nombreux et si inten-

ses, que les moyens de coercition dont il disposait

furent emousses des les premiers moments.

Ainsi que nous I'avons indique, I'arm^e se trouva
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nura^riquement trop faible pour ^eraser la revolte

et, qui plus est, on ne put, faute de moyens de com-

munication rapides, la diriger sur les points menaces.

Lorsque la tuerie des grands boulevards vint finir

d'encolerer Paris, la crise economique sevissait en

province, — tout comme dans la capitale, — et les

greves y faisaient rage. Aussi, des que s'y propagea

la nouvelle du massacre, le courroux qu'ii suscita

porta reffervescence au comble.

Dans les endroits ou les travailleurs 6taient aux

prises avec les patrons, le caractere de ces conflits

fut instantanement modifle et, sans retard, la greve

generale etait proclamee.

Le soulevement ne fut pas restreint aux seules

localit6s en greve. II se propagea rapider; -jnt et,

dans la plupart des centres ou I'organisdt^on syn-

dicale avait pousse des rameaux vigoureux, la ces-

sation du travail se generalisa avec une impetuosite

inouie.

Les appels de la Confederation et les mesures

combinees par les federations corporatives tomb6-

rent dans un terrain prepare et eurent le r6sultat

d'exalter et de fortifier le mouvement, — plus que

de le commander et de le diriger. La valeur et la

superiorite de I'organisme confederal ne consis-

taient pas en des fonctions directrices, mais plus

exactement, dans une faculty d'impulsion et de coor-

dination. II 6tait done, en effet, d'une force de vibra-

tion qu'il puisait dans son agr^gat federatif et qui,

en rayonnant, s'amplifiait.

On apprecia alors combien etaient superficiels et
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'a

exageres les tiraillements et les divisions qu'on disait

exister au sein de la Confederation — dont on avait

fait grand tapage, ce qui avait contribue a rassurer

la bourgeoisie. Tous les syndicats, quelles que fus-

sent leurs tendances, — les plus moderes d'appa-

rence, de m^me que ceux d'allure outranci6re, —
firent bloc contre I'ennemi. Tous se trouverent d'ac-

cord ! Toutes les zizanies s'effacerent, s'oublierent

et, d'un bout de la France a I'autre, la classe ouvriere

se trouva debout, — partout a la fois. Et, partout

aussi, d'identiques sentiments I'animaient
;
partout

une mSme et ardente combativite la dressait contre

la societe capitaliste.

On constata en meme temps que les hommes qui,

dans I'organisation syndicale, etaient reputes pour

leur moderantisme et eussent pu servir de frein a

I'agitation, — ou bien etaient entraines par le cou-

rant revolutionnaire et se mettaient au niveau du
mouveraent, — ou bien, s'ils restaient ce qu'ils

etaient bier, sans vouloir tenir compte des evene-

ments, perdaient toute influence.

Partout, done, la greve se propagea avec egale

ardeur et pareille fievre d'entrainement qu'a Paris.

Meme, certaines corporations vantees pour leur sens

positif et reputees comme ne devant cesser le tra-

vail qu'apres en avoir decide au prealable par refe-

rendum, negligerent tout formalisme et furent des

plus emballees a se mettre en greve.

Dans les pays de mines, dans les regions metal-

lurgiques, la cessation de travail s'opera avec une
instantaneite et une brusquerie prodigieuses. De
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suite, les capitalistes reclamerent la protection de

la force arraee. lis y mirent d'autant plus d'insis-

tance qu'ils etaient tres apeures. lis redoutaient

I'explosion des haines qu'ils s'etaient attir^es. II faut

savoir que, dans ces industries, depuis longtemps

trustiflees par des « comites » et des « comptoirs de

vente », les conditions imposees aux ouvriers etaient

dures, leonines. Et les maitres de forges, les direc-

teurs de grandes usines et de compagnies de mines

craignaient les vengeances...

Aux premieres heures, le gouvernement satislit

de son mieux aux demandes de troupes qui lui par-

vinrent. II eparpilla les soldats, au gre des exigences

patronales, dans les centres les plus menaces. Mais,

les appels de secours se firent si norabreux, qu'il ne

sut bientot qui entendre. On lui demandait de pro-

teger le bassin minier de I'Est, celui du Nord,

du Centre, de Saone-et-Loire, de I'Aveyron, du
Gard, etc. ; aussi les regions textiles, les pays ardoi-

siers, les centres de ceramique, de mecanique, de

cinquante autres industries, sans compter les regions

forestieres et agricoles... De partout, de tons les

points du territoire a la fois, lui parvenaient de pres-

santes reclamations.

Le gouvernement avait encore a faire surveiller

les voies ferrees, par crainte que les rails ne soient

deboulonnes, les travaux d'art sabotes ; de meme,
11 devait faire garder les lignes tel^graphiques et

t61epboniques, afln d'eviter que leurs fils ne soient

coupes.

Dans les centres ou battait la greve, il fallait des

soldats pour veiller sur les monuments, — il en fal
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lait ^galement pour supplanter les grevistes clans

certains travaux essentiels.

Ou prendre les soldats n^cessaires a cette consi-

derable besogne de protection ? II eut fallu autant

de soldats que de poteaux t616grapliiques, que de

signaux de chemins de fer, que de ponts, que de

bornes kilometriques... II en eut fallu dix fois plus

que n'en avaient a leur disposition les autorites !

Les choses en etaient a tel point que, sauf a Paris,

ou les troupes etaient concentrees en force assez

imposante, partout ailleurs Farm^e etait tenement

diss6minee qu'elle etait incapable de tenir t6te a

une bande de grevistes disposant de quelques armes

et ayant la volonte de se battre.

Gertes, il y eut des parages qui furent inuemnes

de gr6ve, — mais le d6sarroi n'en etait pas moins

grand. II importait peu que, dans une ville de trois

ou quatrieme ordre, le service des postes continual

a 6tre assure, etant donne que le tel6graphe 6tait

immobilis6 et le service postal detraque dans les

alentours. Les communications se trouvaient a peu

pres autant entravees que si la cessation de travail

s'6tait 6tendue partout.

Meme constatation pour les chemins de fer : 11

y eut des gares ou la greve fut nulle. Seulement, le

traflc n'en 6tait pas moins arr6t6, parce qu'il suffi-

sait pour cela que, 'dans quelques gares, les employes

aient bloqu6 les voies, mis les disques a I'arr^t,

entrave les aiguilles et cesse le travail. Or, comme
ces engorgements se renouvelaient de distance en

distance, les rares trains qu'on parvenait a lancer,
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avec uii peibuiinel de fortune, ne pouvaiL circuler

quavec une lenteur deplorable.

Quand 6clata la greve g6n6rale, I'aspect de r^vo]t«

etait a reiat latent, plus d^veloppe en province qu'ci

Paris, Cette remarque avail ^t^ faile a maintes

reprises. II en r^sulta, que dans quantity de centres,

racc61eration du mouvement fut tr^s rapide : irhs

vite, revolution se fit e/t la grfeve, d'abord de pro-

testation et de solidarity, se mua promptement en

gr^ve insuri^ctionnellA

Dans les grandes vir/es, dans les chef-lieux oil

siegeaient les autorit^s, la gr^ve passa par des

phases qui, en petit, — et avec des variations dln-

tensite, — rappelereni le processus revolutionnnire

de Paris. A une p^riode purement expectative limi-

t^e a I'arr&t du travail et k la suspension de la vie

industrielle et commerciale, succ6da la p^riode

offensive : les gr6ves-g6n6ralistes occup^rent les cen-

tres de faction gouvemementale et firent la chass©

aux repir6sentants de TEtat.

L'acition r6volutionnaiTe s'engageait avec d'autant

plus d'entrain quelle s'attaquait ci des autoiit^s

plongees dans I'inertie, faute d'ordres. Les fonction-

naires du gouvernement etaient tro'p accoutumes

i ob6ir pour se risqueir k bouger sans instructions.

Or, comme ils n'en recevaient presque plus, ils res-

taienit dans Texpectative, — ils attendaient I Ainsi

la centralisation, mecanisme si precis et merveilleiux,

— en temps normal, — qui permettait de faire ex^-

cuter, d'un bout k Tautre de la France, le mi^me
geste, k la m§me heure, k tons les pr6fets, n'avait
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plus que des inconv6nients en p6riode r6volution-

naire.

Le principal objectif des revoltes fut de raettre

I'armee hops d'etat de nuire. Dans les villes de gar-

nison, qui 6taient d'ailleurs, pour la plupart, presque

vides de troupes, car celles-ci avaient et6 dirig6es

principalement sur les centres d'agglomeration

industrielle, — le premier soin fut de s'emparer des

offlciers superieurs : mesure siraplement provi-

soire, accomplie pour les immobiliser surement. Une
poign6e d'hommes decides menait I'op^ration a bien.

Cela fait, les soldats se laissaient assez facilement

convaincre, desarmer et licencier. Apr6s quoi, tres

avises, les revolutionnaires s'armaient.

11 y eut des variantes dans le d6bauchage des

troupes. Ainsi, il advint, quand un d6tachement etait

envoye sur un point menac6, que la foule ouvriere

s'agglom6rat sur son passage, faisant reproche aux
soldats de leur passive obeissance, les suppliant de

se souvenir qu'ils etaient freres de ceux qu'ils

allaient combattre et reprimer. Les femmes, sur-

tout, etaient admirables d'audace. Elles se preci-

pitaient a la bride des cbevaux des offlciers ; heroi-

ques, elles barraient la route aux soldats, clamant,

hurlant : « Tuez-nous ou vous ne passerez pas !... »

Ges scenes, de noble et 6pique d^lire, achevaient de

d6moraliser les troupes qui marchaient deja a

contre-coeur ; elles r6sistaient pen, — elles se lais-

saient arracher les fusils des mains, s'indiscipli-

naient, se debandaient.

Dans certaines regions a industries uniques, —

.
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centres de cliarbonnages, de hauts-fourneaux, d'usi-

nes gigantesques, — les travailleurs s'etaient depuis

longteraps prepares aux evenements actuels ; ils

vivaient dans leur attente, — guettant irapatiera-

ment leur venue. Afin de n'etre pas pris au depourvu,

ils s'etaient procures des armes, — principalement

des fusils de guerre reformes, — et sous le couvert

de societes de gymnastique, s'etaient familiarises

ayec leur maniement.

Des la declaration de greve, sans hesitations, ni

atermoiements, ils passerent a I'offensive et, consi-

derant que tout etait a eux, ils prirent cranement

possession du pays. Les patrons, les directeurs, leurs

sous-ordres, — tons ceux qui s'etaient attires I'exe-

cration ouvriere, — s'enfuirent en hate. II y en eut

qui ne furent que pourchasses rudement ; d'autres

n'echapperent pas aux coleres et aux haines long-

temps comprimees.

Quand I'armee arriva dans ces pays en revolte,

elle fut re?ue par une population decidee a se

defendre, superieure en nombre et qui ne manquait
pas d'armes. Les grevistes etaient pr^ts a la bataille,

— ils preferaient cependant I'eviter et agir sur les

soldats par la persuasion et la douceur ; ils les

accueillirent done sympathiquement, les exhortant

a pactiser avec eux.

Gomme I'armee n'etait guere retenue dans I'obeis-

sance passive que par la crainte des chatiments, sa

desagregation n'etait qu'un probleme psychologi-

que : la contagion de I'exemple devait emporter

tiutes ses indecisions. Lorsque differents corps de

loupes, sur des points divers, eurent passe au

7.
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peuple, la nouvelle s'en r6percuta, rapide, — malgr6

le manque de communications, — et les uns apr6s

les autres, gagnes par I'epidemie de defection, les

regiments mirent bas les armes.

Dans ces regions purement industrielles, ou toute

la force capitaliste et etatiste etait enfln a vau-Feau,

les travailleurs ne se tinrent pas pour satisfaits de

leur victoire, lis n'oublierent pas le devoir de soli-

darite et s'empresserent de porter assistance aux

camarades en lutte. De ces fourmilieres humaines,

oil naissait I'espoir, s'elancerent des phalanges de

revoltes. Elles allerent vers les villes avoisinantes,

oil leur aide pouvait etre utile.

Spectacle impressionnant fut celui de ces bandes

de peuple, scandant leur marche de chants de d61i-

vrance aux sonorit6s 6clatantes. Elles faisaient son-

ger a des echappes de I'enfer du Dante, courant a

I'assaut du paradis.

Sur leur passage, aux hameaux et aux villages

que traversaient ces bandes, accueil enthousiaste et

fraternel leur faisaient les paysans. Eux aussi etaient

empoignes par la fl6vre de liberte ! Et ils accla-

maient les revoltes, leur serraient les mains, leur

offraient I'hospitalit^.

Quant a I'arrivee a la ville, — terrae de I'expedi-

tion, — elie s'effectuait au milieu de delegations

syndicates, d'une foule en ebullition, avec un redou-

blement de frenesie joyeuse qui exaltait les timor6s

et terrassait de peur les ennemis de la revolution.
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Le branle des paysans

A leur tour, les paysans entrerent en branle. Db
leur intervention fit la revolution irrevocable, mit
le sceau decisif a son triomphe.

L'abstention des paysans eut ete une alternative

redoutable. Outre que les capitalistes auraient trouv6
un point d'appui dans les campagnes, ils y auraient
puise des hommes pour combattre les ouvriers des
viiles, et peut-etre les ecraser !

L'bistoire etait la qui le proclamait : il n'y avait

pas a esperer de revolution profonde et efficace, sans
le concours des paysans. L'exemple de 1789-1793
etait concluant : la Jacquerie implanta la revolu-
tion au coeur de la nation, la realisa dans les vil-

lages, y d^racina I'ancien regime.

La bourgeoisie savait cela, aussi n'avait-elle rien

neglige pour dresser, en frere ennemi, le paysan
contre I'ouvrier. Longtemps, elle avait benefici^ de
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la mefiance et de la haine des paysans a regard des

ouvriers de la ville. Longtemps, elle n'avait pas eu

de meilleurs soldats, a lancer contre ceux-ci, que les

jeunes recrues de la campagne. Et c'etait pour entre-

tenir, toujours chaude et vivace, I'apre rancune des

tcrriens, qu'elle avait popularise dans les villages

la legende des « partageux », des proletaires, tou-

jours disposes a se revolter et a fondre sur les

paysans pour leur prendre la terre.

Bien des circonstances avaient flni, cependant, par

aplanir ce cruel malentendu. D'abord, la penetra-

tion de I'industrie dans les regions agricoles, — sous

pretexte de main-d'oeuvre a bon marche, — avait

commence a modifier la mentalite des paysans. Puis,

des relations plus etroites s'etaient etablies entre

la ville et le village, facilitees par le developpement

des communications, par les journaux, par la mon-
ths de I'instruction. D'autre part, le gars parti a la

caserne en revenait souvent degrossi, transforme,

irapregne d'idees scM^ialistes, qu'il vulgarisait au
rctour au pays.

Si Ton ajoute que le peuple des campagnes patis-

sait du malaise general, se plaignait de la mevente,

des impots, des hypotheques, on comprendra qu'un

jour vint ou il elagua de son esprit I'ivraie des pre-

ventions et des haines, contre le peuple des villes,

qu'y entretenaient les privilegies.

Considerable fut I'influence des cooperatives agri-

coles. Elles reveillerent chez les paysans les pratiques

d'association et d'entente commune que la bourgeoi-

sie s'etait evertuee a etouffer. Gomme nombre de cea
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cooperatives ecoulaient leurs produits par le canal

des cooperatives de consommation des centres indus-

triels, cela contribua au rapprochement.

Plus feconde encore fut Taction des syndicats

paysans qui s'affilierent a la Confederation, ou qui

se constituerent et se developperent sous son

influence. Ges syndicats firent leurs les tactiques de

lutte de la G. G. T., ils epouserent son ideal et le

propagerent. Quand on eut vu des paysans parti-

ciper aux congres confederaux, nul ne put se leur-

rer sur la portee sociale de cet evenement. G'etait

la demonstration que, desormais, I'accord etait fait

I'alliance r6alisee, entre paysans et ouvriers.

Les viticulteurs du Midi et les bucherons du Cen-

tre furent les premiers paysans confederes. Les

autres suivirent ! Les paysans du Nord, les resiniers

des Landes, les maraichers de la region parisienne.

D'autres vinrent apres et, bientot, sur la France

terrienne, s'epandit et grandit un reseau syndical,

vivace et vibrant. Les parias de la terre n'etaient

plus de la poussiere humaine ; le groupement, la

solidarite leur avaient donne vigueur et force ; ils

avaient cesse d'etre apathiques, lourds d'esprit, et

ils ne redoutaient pas I'avenir, car ils se familiari-

saient avec I'oeuvre d'emancipation et de prise de

possession de la terre dont ils caressaient I'espoir.

Aussi, en bien des regions, les paysans r^pondi-

rent a I'appel de greve g6nerale. lis s'associ6rent au

mouvement avec une chaleur et une imp6tuosite

d'autant plus grande qu'ils ne I'interpretaient pas

dans le sens restreint et etroit d'une simple protes-
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taaon contre les agissements du pouvoir. Liraiter

la gr6ve uniquement a une suspension du travail

leur paraissait insufflsant et, au lieu de se borner

a se croiser les bras, ils songeaient a des gestes plus

cat6goriques. A leur avis, I'occasion etait propice,

pour effectuer I'acte essentiel qui leur tenait au
ccEur, — la liberation de la terre. Ils se tinrent done

aux aguets, — car ils voulaient bien agir, mais n'etre

pas les seuls. Aux premiers symptomes d'efferves-

cence netteraent revolutionnaire, I'audace leur vint,

leurs derni^res hesitations s'6vanouirent : ils se

lev6rent pour prendre la terre. La terre ! qui, pour
le paysan, est la vie assuree, la liberte conquise.

La secousse revolutionnaire se repercuta done dans

les villages, — et ce fut une nouvelle Jacquerie !

Aux plaines du Nord, de la Brie, de la Beauce, et

dans tous les parages oii la grande culture ne lais-

sait pas un lopin de terre au paysan, la revolte eclata

et on s'empara des grands domaines, Dans les forSts

du Centre, les biicherons, veterans de I'organisation

syndicale et depuis longtemps familiarises avec le

travail en eommun, flrent la chasse aux raarcliands

de bois, occuperent les terres, les forets. Dans le

Midi, les vignerons march6rent ; mais ce n'etait plus

a I'appel des proprietaires, comme en 1907, — au
contraire, c'etait pour leur courir sus.

Gette Jacquerie fut acceleree par une dc ces pani-

ques dont on retrouve des exemples dans I'Histoire.

De village en hameau, le bruit se propagea que des

« brigands » envahissaient les campagnes, venaicnt

se partnger los terres. Ce fut la reedition de la grande

pour de 1789.
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Al quelles causes doit-on attribuer des faits de

cet ordre ? Faut-il en rejeter la responsabilite sur

les reacteurs qui, escomptant profit du pire, crurent,

grace a ces faux bruits, exasperer les paysans centre

les revolutionnaires ?... Ou bien, les revolution-

naires, par calcui machiavelique, userent-ils de cet

expedient pour secouer I'apathie paysanne ?

Les deux theses sont egalement plausibles, si I'on

s'en rapporte aux anterieures donnees historiques :

en 1789, aristocrates et revolutionnaires contribue-

rent, — les uns et les autres, — a susciter la panique

dans les campagnes... Mais, la revolution seule en

benMcia !

Quoi qu'il en soit, d'ou que Tint I'irapulsion, —
pour le cas qui nous occupe, — le resultat fut que,

comme en 1789, les paysans se lev6rent et s'arm6-

rent...

Tls s'assemblent, se coalisent !

Une fois debout, ils ne virent pas surgir a I'hori-

zon les brigands annonces, mais, ayant secou6 leur

passivit6, ils subirent a leur tour I'effet de I'ara-

biance revolutionnaire. lis firent ce que, dans tant

d'autres villages, on avait fait deja : ils decouvrirent

le vrai brigand, — le riche, le grand proprietaire,

I'Etat et ses sangsues !

Et alors, tout comme leurs aieux de 1789, ils furent

empoignes par I'appetit de la terre. En peu de temps,

la prise de possession se g6neralisa. La ou, pr6c6-

demment, existaient des syndicats, I'initiative vint

d'eux ; ailleurs, les revoltes se grouperent et, sans

d'^lai. ils constituerent des syndicats destines a deve-

nir le noyau de la comraunaute nouvelle.
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Que pouvaient les autorites locales contre ce flot

debordant ? Le maire, les quelques fonctionnaires de

I'Etat et les quelques privilegies que comptait la

commune etaient impuissants. Au surplus, la plu-

part n'etaient pas doues d'un temperament comba-

tif et, autant ils eussent aime etre d6fendus, autant

ils etaient peu disposes a se defendre eux-memes.

Or, nulle force de compression n'existait plus. Les

quelques gendarmes du canton, dont I'ardeur mer-

cenaire etait tombee, voyaieiit la revolte sans defa-

veur. Quant a I'arraee, elle fondait et se dispersait

a vue d'ceil. Nombre de soldats revenaient au vil-

lage, heureux de leur liberation anticipee ; certains

qui, en fuyant la caserne, avaient emporte fusils et

munitions, prirent rang parmi les revolutionnaires

et se distinguerent par leur esprit d'initiative et

leur fougue.

Gertes, souvent les revoltes n'etaient dans le vil-

lage qu'une poignee d'audacieux ; mais, ils etaient

surs de la tacite approbation de la majorite et, si

peu nombreux qu'ils fussent, moins encore I'etaient

les privilegies. Geux-ci, isoles et eparpilles, se trou-

vaient enlises dans un milieu hostile. Quelques-uns,

pourtant, se refusant a accepter les evenements, et

se refusant aussi a emigrer, s'essayerent a la resis-

tance, lis etaient fiers de leur Education sportive, se

savaient forts et robustes. Mais, ils vivaient trop

dans le souvenir du passe : ils escomptaient le pre-

tige de leur splendeur d^clinante, tablaient sur le

respect dont ils avaient coutume d'etre entoures.

Quand ils se virent abandonn6s, seuls, livres a

leurs propres forces
;
quand ils constat6rent que
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leur domesticite se refusait a combattre pour eux
;

quand ils se virent boycottes, traites en lepreux, ils

durent reconnaitre combien pesait peu leur force

physique, maintenant que sombraient leurs privi-

leges.

Les revolutionnaires n'avaient d'ailleurs pas Tame
sanguinaire. Ils s'attaquaient moins aux individus

qu'aux richesses, sachant que, prives du raoyen de

corruption qu'etaient celles-ci, les capitalistes les

plus redoutes seraient incapables de nuire. 11 y eut

pourtant, en maintes circonstances, des executions

brutales ; des vengeances s'exerc6rent. Mais, ces dra-

raes furent des incidents, et non un syst6me.

Entre tons les possedants, les plus effares, les

plus ecrases sous le poids des evenements furent

ceux ayant fui Paris ou les centres industriels pour

se refugier dans leurs villas ou chateaux. lis 6taient

venus chercher le calme dans leurs terres, esperant

y attendre sans encombre la fin de la tourraente.

Et voici qu'elle se dechainait sur leurs tetes, —
au moins aussi tumultueuse et implacable qu'a la

ville ! Et voici que les paysans, — liberes de tout

respect, leur parlant en egaux, — venaient leur faire

sommation d'abandonner ces grands domaines dont

ils tiraient orgueil et profit !

Abdiquer la terre en faveur de ceux qui la culti-

vent... G'6tait la fin de tout ! G'6tait plus horriflque

que la Terreur de 1793 !...

Gette terre, qu'on leur reclhmait hautainement, se

fut entr'ouverte sous leurs pieds que leur epouvante

n'eut pas ete pire !
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La fm du commerce

II nous faiit revenir a Paris, que nous avons

iaiss6 en pleine crise de reorganisation. Ge fut une

p6riode chaotique et confuse, — mais aussi d'61an

raagnifique. . Nul ne boudait a la peine. On se sur-

menait avec enchantement. On apportait au travail

une ferveur et une tenacity Incomparables. G'6tait

pour soi qu'on besognait ! On se sentait maitres

de I'avenir !

Tous les problemes se posaient a la fois et, a tous,

il fallait apporter solution satisfaisante. Mais, entre

tous, aucun n'6tait plus pressant que celui des sub-

sistances.

Paris ne pouvait se passer de I'afflux continuel des

produits alimentaires. Et il 6tait d'autant plus urgent

de r6tablir r^guli^iement les arrivages que, durant

la p^riode de gr^ve g^nerale, les stocks s'etaient

6puis6s. D'autre part, il etait ei presumer qu'aux pre-
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miers moments, la confiance en le nouveau regime

ne serait pas assez grande pour que maraichers, 6Ie-

veurs et fournisseurs divers consentissent a exp6-

dier sur Paris, sans la certitude de recevoir remu-

neration de leurs envois,

II fut pallie a cette difficult6 par des expedients.

On puisa aux reserves en numeraire des banques

et, en attendant I'accouturaance a d'autres proc6d6s

d'6change, on indemnisa les fournisseurs selon les

anciens proc6des commerciaux.

Les divers syndicats de I'alimentation, chacun dans

sa sp6re, avaient dress6 inventaire des approvision-

nements en magasin et 61abor6 une statistique

approximative des quantit^s de produits n^cessaires

quotidiennement. Parallelement a cette operation,

des d61egues avaient regu mission de parcourir les

centres d'expedition, donnant aux expediteurs les

garanties desirables, afin que fussent retablis les

envois. Pour remplir ce mandat, les bonnes volontes

ne flrent pas defaut. Outre les militants des grandes

cooperatives de consommation ou d'achat — telle,

entre autres, le Magasin de gros, — qui, etant donn6

leurs relations etablies, furent d'un aide pr6cieux,

d'autres concours s'offrirent avec empresseraent. Les

syndicats purent mettre a profit Texp^rience et le

savoir de transfuges de la bourgeoisie, ayant, dans

la societe capitaliste, assume fonctions ou roles im-

portants, et qui, venant en toute franchise a la revo-

lution, desiraient se rendre utiles.

Ces deiegues a I'approvisionnement n'eurent pas

qu'une besogne d'ordre purement materiel et com-
mercial, — ils eurent anssi mission de propagande-
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Dans les regions ou syndicats agricoles et coopera-

tives de production fonctionnaient depuis longtemps,

leur mission se trouvait simpliflee ; les esprits y
6taient prepares a des modes d'echange moins rudi-

mentaires que celui du troc de leurs produits contre

de Tor. Dans les parages oil la vie sociale n'avait com-

mence qu'avec la revolution, — et plus encore dans

les coins refractaires, — ils durent deployer tons

leurs moyens de persuasion. En aucune circons-

tance, il ne pouvait etre question de recourir a la

force. Gelle-ci etait legitime pour reduire a I'impuis-

sance les gouvernants, aneantir I'exploitation capi-

taliste, — et non pour convaincre le peuple !

S'il etait des paysans, des artisans, de maigres

proprietaires, de petits bourgeois, auxquels les mis-

sionnaires de la revolution ne pouvaient faire parta-

ger leurs convictions, le temps et Texemole y reme-

dieraient.

Sans desemparer, les syndicats de boulangers, de

bouchers, de laitiers, d'epiciers et autres s'etaient

mis en mesure d'assurer la repartition et d'en per-

fectionner le m^canisme. G'6tait eux qui, dor6na-

vant, chacun dans sa specialite, avaient charge de

pourvoir aux besoins, — la repartition devenant

fonction sociale. Le systeme des boutiques disse-

minees ou dressees face a face, se faisant concur-

rence, 6tait trop absurde pour etre maintenu.

En attendant mieux, un liatif recensement des

magasins utiles fut dresse et ceux consideres comme
faisant double emploi furent fermes. Dans la piu-

part des cas, on prit ces mesures avec le consente-
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ment des anciens titulaires de ces petits commerces.

Les petits patrons, boulangers, bouchers, epiciers,

furent invites a s'affilier au syndicat de leur corpo-

ration et, de commergants ils devinrent repartiteurs,

— dans leur boutique, quand celle-ci fut conservee.

Ceux d'entre eux qui refuserent ces propositions

furent simplement boycottes : ils ne trouverent pas

d'ouvriers pour travailler a leur compte. En outre,

comme chez eux il fallait acheter, selon I'ancien sys-

teme, ils eurent mince clientele. La legon fut profi-

table a la plupart, qui vinrent vite a composition,

— et qui n'eurent pas a le deplorer.

La trustification de certains commerces de I'ali-

mentation facilita le ravitailleraent et la repartition
;

ainsi fut-il, entre autres, pour la laiterie. Les ser-

vices des trusts furent remis en activite et il n'y

eut qu'a modifier le regime de ces maisons d'acca-

parement pour en faire des organismes sociaux.

Les cooperatives de consomraation qui, dans la

societe bourgeoise, avaient et6 utiles pour concur-

rencer le commerce, liberer la consommation de

I'emprise capitaliste, allaient s'etioler, maintenant

que les fonctions de distribution, dont elles s'etaient

jusque-la acquittees, faisaient retour aux syndicats.

JPourtant, durant to ate la periode de tatonnement et

de reorganisation, elles rendirent de bons services

et furent de precieux auxiliaires

iJans les diverses branches de I'ancien commerce,

Torganisation des services de repartition s'opera sur

le meme plan que pour I'alimentation : les syndicats
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d'employes de chaque categorie viserent a servir

d'intermediaires entre les producteurs et les consom-

mateurs, en simpliflant a I'extreme les operations.

Gomme il ne s'agissait plus de faire du trafic, de tirer

benefice du service que rendaient ces intermedial res,

le fonctionnement des magasins rappela le systnme

des cooperatives de consomraation.

A la multiplicity des boutiques qui, autrefois, se

concurrengaient aprement, fut substitu6 un reseau

de magasins generaux, avec depots de quartier. Gette

simplification eut pour premier resultat d'all^ger

eonsiderablement le mecanisme de repartition, et

quantite d'employes, devenus inutiles, se rejeterent

sur la production. L'organisation methodique de ces

magasins generaux et de ces depots ne s'efTectua pas

sans resistance. Bien des petits commergants s'apeu-

rerent et persisterent a vivre leur vie d'antan. A
c€ux-la, il ne fut pas fait violence. On ies laissa

vegeter dans leur coin. D'autres s'amadouerent et,

avec eux, il y eut transaction, comme dans le com-
merce alimentaire : certaines de leurs boutiques se

muerent en depots de quartier et les apprehensions

qui, des les premiers jours, avaient hante ces ex-com-

mergants, disparurent. lis constaterent vite qu'ils

n'avaient pas perdu au change : leur existence, fre-

quenMnent pleine de soucis, d'inquietudes, de tracas,

avait fait place a une vie aisee, plus large, sans

raintes du lendemain.

La distribution des produits do premiere n6ces-

site s'effectua sur un mode communiste. 11 etait seu-
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lement exige, aux magasins de repartition, presen-

tation d'une carte de consommation, delivree par le

syndicat auquel cliacun etait affilie. Provisoirement,

sauf pour le pain et pour le sucre, — le ble etant

en abondance et les stocks de sucre considerables, —
il fallut se resoudre a un leger rationnement, — qui

ne constituait pas une privation, — mais que justi-

flait pour I'instant la crainte d'insufflsance ou d'ir-

regularit6 dans les arrivages.

II ne fut pris aucune mesure d'exception envers

les « ci-devant ». On ne se crut pas en droit de les

affamer. On eut a leur 6gard plus de g6n6rosite qu'ils

n'en avaient eu a regard des malheureux, des sans-

travail, des victimes de la societe capitaliste. II leur

fut loisible de s'approvisionner, soit moyennant

finances, soit sur presentation de cartes speciales

de consommation qui leur etaient delivrees a la

Bourse du travail. Gela n'6tait que provisoire, en

attendant que leur situation soit regime. En elTet, la

question du parasitisme allait se poser, car dans la

ruche sociale il ne pouvait y avoir place pour les

frelons.

En raeme temps que se resolvait le probleme ali-

mentaire, on songeait aussi a vetir et a loger conve-

nablement les d6sh6rit6s de I'ancien regime. Un peu

partout, par quartiers, par rues, par blocs de mai-

sons, des groupes d'afflnites so constituaient, —
groupes d'enquete et d'initiative qui faisaient pour

les malheureux ce que ceux-ci n'eussent ose : ils

leur prpcuraient vetements, linge, meubles ; ils
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recensaient les locaux inhabit6s et les y emm6na-
geaient. De raerae faisaient-ils a regard des families

qui croupissaient dans les taudis.

Cette preoccupation constante d'apporter una ame-

lioration immediate au sort de la masse fut la carac-

t6ristique dominante de la revolution. Les plus

inconscients sentirent qu'il y avait quelque chose de

change, que I'air 6tait plus respirable, la vie moinj

apre, moins douloureuse.

Et parce que les elements revolutionnaires furent

domines par cette preoccupation — accroitre irame-

diatement le bien-etre general — la revolution fut

renduc invincible, put triompher de toutes les resis-

tances, surraonter toutes les difficultes.



CHAPITRE X\

Ghemins de fer et P. T. T.

La reorganisation des grands services de commu»
nication et de circulation 6tait des plus urgentes. Oil

la comraenga des que le gouvernement eut etd

annihile.

L'incapacite administrative de I'Etat avait ete si

notoire que la gestion autonorae, par les groupes

interesses, apparaissait, — meme pour des hommes
qui voyaient la revolution avec antipathie, — comme
la solution logique, et seule plausible. Gette trans-

formation des anciens services publics fut simpliflee

par leur forme meme et, pour chacun d'eux, le per-

sonnel y proceda avec une relative facilite. II n'y eut

qu'un objectif, les adapter aux besoins pour les-

quels ils etaient crees, de maniere a obtenir le maxi-

mum de rendement avec le moindre effort.

Dans le service postal, telegrapbique et tel6pbo-

nique, ce fut, naturellement, la federation syndi-

8
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cale (Ics P. T. T. qui eut charge de la besogne de

refonte,

Tandis que les communications etaient retablies

somraairement, un congr^s de tons les services etait

organise et des commissions de revision adminis-

trative recevaient de lui mandat de proceder a I'^pu-

ration du personnel. Les chefs indignes, incapables,

parasitaires, furent balayes ; apr^s quoi, ces com-

missions, s'inspirant de toutes les indications qui

leur parvinrent, aviserent a une reorganisation qui

substituait la competence a I'autorite. Les ingenieurs,

les specialistes, les administrateurs et, en un mot,

les hommes de reel savoir, — en quelque ordre que

ce soit, — ne furent ni dedaignes, ni meconnus ; ils

furent mis a meme d'utiliser leurs competences. Gela

changea du temps pass6, alors que I'intrigue et le

« piston » 6taient autrement prises que le savoir.

Cette prealable besogne heureusement terminee,

Ton s'occupa de la simplification du service. La pape-

rasserie qui, dans I'ancien systeme parasitaire, s'etait

follement d6velopp6e, fut reduite a la plus simple

expression. II en r^sulta un allegement tel que le

travail r6el put etre effectu6 mieux et plus vite —
et avec un personnel moindre. Naturellement, ces

commissions de revision ne tranch^rent pas seules

et ne decid6rent pas arbitrairement de la reorgani-

sation. La division des services facilita la tache. Une
fois le plan d'ensemble elabore, ce furent les int6-

resses qui, dans leur rayon d'action. dans leur graupe

ou leur section de travail, s'occuperent de la refonte

et de la reorganisation du service. Par cette methode,

il n'y eut pas 6touffement des initiatives et, grace a
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cette coordination des efforts communs, aiguill6s

dans une direction convergente, il put 6tre obtenu

une unite de fonctionnement. iaraais encore r6alisee.

Ge que flrent, en I'occurrence, les postiers, — et ce

qui se fit dans les differents services publics, — ne

fut que la repetition de ce qui s'operait couramment,

pendant la r6volution de 1789-93. Seulement, a cette

epoque reculee, c'etait dans le cadre militaire, et non

dans le cadre social, que la revolte se mat6rialisait

en actes significatifs.

G'est ainsi que, dans les premiers jours d'avril 1791

— sous le regne de Louis XVI — le regiment d'Au-

vergne, en garnison a Phalsbourg, destitua tons ses

offlciers et les remplaga par des hommes de son

choix. Un temoin oculaire nous a laiss6 le r6cit de

I'op^ration :

« Vers une heure de I'aprfes-midi, le regiment, con-

duit par ses sous-officiers, se range en carre sur la

place d'Armes. Les officiers nobles 6taient au cafe,

a boire et a jouer. Les tambours battent, trois bris-

cards sortent des rangs et I'un d'eux tire un papier

de sa pocbe et lit. II intime au sergent Ravette de

sortir des rangs. Gelui-ci s'avance, I'arme au bras,

et le vieux soldat lui dit : « Sergent Ravette, le regi-

« ment vous reconnait pour son colonel... » Ensuite,

continuant a lire, il designe successivement le lieu-

tenant-colonel, le major, les capitaines, les lieute-

nants, etc.

« Les officiers iiobles, que ce spectacle avait attir6i
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et encoier6s, voulurent s'interposer. Le nouveau colo-

nel, d'un ton sec, leur dit : « Messieurs, vous avez

« six heures pour ^vacuer la place... » Apres quoi,

le regiment rentra a sa caserne... et, le lendemain,

plus un des anciens officiers n'etait en Yille. »

Cette 6puration mllitaire etait de meme ordre, —
quoique dans une sphere d'action differente, — que

celle a laquelle proc6derent les postiers de la nou-

velle revolution. II s'avere ainsi qu'il y a, dans les

tactiques revolutionnaires, une persistante identite

qui se retrouve a des epoques differentes, modiflee

seulement par la diversite du milieu

En mSme temps que la f6d6ration aes P. T. T.

menait a Men la reorganisation materielle des ser-

vices, elle 61ucidait et solutionnait le delicat pro-

bleme des rapports avec le public. Le systeme qui

fut adopte, — la gratuite du transport des corres-

pondances et des communications telegraphiques et

t^lephoniques, — etait en germe depuis longtemps
;

il avait et6 entrevu, m6me dans la society bour-

geoise, qui s'y 6tait achemin6e progressivement. En
effet, n'6tait-ce pas la presque gratuit6 que I'affran-

chissement a dix centimes pour les lettres a desti-

nation des colonies ? Et n'etait-ce pas un commu-
nisme relatif que d'exiger meme taxe pour une lettre

faisant quelques kilometres que pour une transpor-

t6e au dela des mers ?

Avec la gratuite, le m^canisme des services se
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trouva reduit aux seules fonctions utiles ; il fiit

degage du travail de comptabilite et de toute la com-

plication qu'entrainait le systeme monetaire. Gette

transformation eut le resultat qui avait ete constate

anterieurement, chaque fois que furent abaisses les

tarifs de correspondance : il y eut augmentation du

traflc. Mais, parallelement a cet accroissement, il y
eut une baisse considerable, qui etait la consequence

de la suppression du commerce, des affaires de I'agio.

Done, desormais, il n'y eut que les correspon-

dances avec les pays etrangers qui resterent sou-

mises aux pratiques du systeme monetaire, aux for-

malites d'affranchissement ou de paiement des

taxes ; a I'interieur, renvoi de lettres, de t616gram-

mes, de meme que les communications t^lephoni-

ques, s'effectuait sur la presentation de la carte syn-

dicale de consommation.

Naturellement, la communisation des services des

P. T. T. impliquait une reciprocite, qui mit son per-

sonnel a meme de suffire a ses besoins. II y fut

pourvu au Gongres de la Gonfederation du travail,

Gu se deciderent les questions d'ordre general et au

cours duquel les propositions de communiser com-
pletement, sur I'heure, les grands services publics,

les P. T. T., les cbemins de fer, et autres, furent dis-

cutees et approuvees.

Gomme corrollaire de cette decision, il fut con-

venu que le personnel des services communises rece-

vrait des « cartes » et des « carnets de consomma-
tion », lui permettant de faire face a ses besoins.

8.
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L'op6ration r6volutionnaire, qui transforma si

fadicalement le service des communications — qu'on

peut qualifier de reseau nen^eux de la societe, — se

renouvela, a peu pres identiquement, pour le fonc-

tionnement des chemins de fer, — qu'on peut com-

parer au reseau arteriel et veineux.

Le syndicat des travailleurs de la voie ferree se

substitua aux Gompagnies particuiieres et a I'Etat,

prenant possession des gares, dn materiel roulant

et des ateliers de fabrication et de reparation. Cela

fait, tout comme pour le service postal, des commis-

sions elaborerent les mesures utiles afin d'etablir un
fonctionnement aussi parfait que possible. On avisa

a I'uniflcation des reseaux, a la suppression des bud-

getivores, a I'^puration du personnel, a I'^laguement

de toute la superfetation bureaucratique, paperas-

siere et de folle comptabilite. Ges diverses mesures

permirent de verser au service actif un nombre con-

siderable d'employes, precedemment immobilises a

des besognes oiseuses et superflues.

Le transport des voyageurs, ainsi que celui des

marchandises, fut gratuit et, pour faire face a leurs

besoins, les employes regurent, comme leurs cama-
rades de la corporation postale, « cartes » et « car-

nets de consommation ».

Gette gratuite des transports n'etait, en fait, que
I'extcnsion a tons d'un privilege jusqu'alors r6serv6

aux grands personnages de I'Etat, aux deputes et

autres notabilites, ainsi qu'a certaines categories de

fonctionnaires et aux employes de cbemin de fer.

Gertes. aux premiers moments, cette possibilite de

se deplacer a sa guise, sans bourse delier, fut unu
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scarce d'abus. Tant de desherites de I'mdustrie, —
surtoiit parmi la population feminine, — n'etaient

jamais sortis de I'ombre de leur usine, n'avaient

jamais yu une montagne ou une plage, tant de

paysans n'avaient jamais baguenaude a la ville, que

la passion de voyages qui empoigna les uns et les

autres etait excusable. Mais, les inconvenients qui

en resulterent furent moindres que le benefice

moral : le malaxage des citadins et des paysans fit

tomber bien des preventions et la joie de voyager

prouva aux plus obtus que la Societe, dont I'ere s'ou-

vrait, etait superieure au capitalisrae.



CHAPlTllE XVI

La vie de la Cite

Tandis que se substituait, pour le r6seau postal

et tel^graphique et pour les chemins de fer la ges-

tion syndicale a la gestion de I'Etat, une transfor-

mation semblable 6tait menee a bien dans les grands

services, tels ceux des ponts et cbaussees, des trans-

ports par eau, etc. De m6me, s'effectuait la reorga-

nisation des services urbains, — concedes autrefois

a des compagnies ou municipalises. Dans les uns

et dans les autres, les syndicats interesses devinrent

le centre de I'activite renovatrice.

Le pouvoir municipal etait une administration, sur

laquelle le conseil municipal n'avait qu'un illusoire

droit de controle ; il relevait de I'Etat, 6tait, comme
lui, incompetent, comme lui, tare — et il sombra

avec lui.

Quant au conseil municipal, parlement au tout

petit pied, il etait une excroissance d6mocratique
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aussi desuete que la Chambre des deputes. Mais,

comme I'Hotel de Ville avait derriere lui le prestige

de la tradition revolutionnaire, les syndicalistes

durent veiller, nous I'avons vu, pour que cette atti-

rance ne fut pas exploitee et pour eviter tout pasti-

chage du passe, — una resurrection de la Commune.

La vie sociale avait desormais d'autres foyers :

elle etait toute dans les syndicats. Au point de vue

communal et departemental, I'union des syndicats

locaux, — la Bourse du travail, — allait ramener

a elle toutes les attributions utiles ; egalement, au

point de vue national, les attributions dont s'etait

pare I'Etat allaient revenir aux federations corpo-

ratives de syndicats de m^me profession et a la

Confederation ( union des organismes r6gionaux et

nationaux, — Bourses du travail et federations cor-

poratives).

Done, sur les mines de la centralisation, d'ou

decoulaient la compression et I'exploitation des indi-

vidus, allait s'instaurer une society decentralisee,

federative, ou I'etre humain pourrait evoluer en

pleine autonomie. C'etait le renversement complet

des termes : jusqu'ici, I'homme avait ete sacrifle a

la societe, — dorenavant, la societe serait faite pour
lui, elle serait 1'humus dans lequel il puiserait la

seve nocessaire a son epanouissement.

Au regne de la loi, impose par une puissance

exterieure aux individus, allait succeder le regime
des contrats, elabores par les contractants et qu'il

leur serait loisible de toujours modifier, revoquer.

A la souverainete abstraite et Active dont jouissait
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]e citoyen d'une d^raocratie, allait se substituer la

souverainet*^ reelle, qu'il exercerait directement,

daus toutes les zones ou se manifesterait son acti-

vity.

En ra6me temps que disparalssait le salariat, de-

vait disparaitre tout vestige de subordination. Nul

ne devait, a aucun titre, etre le salari6, non plus que

le subordonne de quiconque : il y aurait, entre les

6tres bumains, contacts, contrats, associations, enche-

vetrements de groupes, — mais chacun rendrait ser-

vice a son semblable, sur le pied d'6galit6 et a charge

de r6ciprocite. Et c'est parce qu'il allait en etre ainsi

que toute assembl6e 16gif6rante 6tait surann^e, —
qu'elle fut nationale, d6partementale, cantonale ou

communale.

En consequence, les syndicats des travailleurs dont

dependait la vie de la cit6, — et qui, des I'abord,

s'6taient simplement empresses au retablissement

des services, — mirent un 6gal empressement a 61a-

borer les conditions de leur fonctionnement auto-

nome.

Les syndicats des eaux, de I'^nergie 61ectrique,

du gaz, des autobus, qui se trouvaient en face de

Gompagnies, — groupes de capitalistes, d'actionnai-

res, — proc6derent, suivant la methode inaugur6e

par les postiers et les cbeminots, a la revision et a

r^puration indispensable du personnel, ainsi qu'a

la simplification des services. Pour les syndicats de

I'assainissement et des services municipalises, la

prise de possession s'effectua sans le moindre en-

corabre, la municipalisation ayant 6t6 un achemine-
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merit vers la propri^te sociale ; ils n'eurent qu'a

r^organiser le travail.

Dans les corporations ou, des avant la revolution,

les syndicats etaient forts, la transformation s'ac-

complissait assez facilement ; les syndiques — qui

formaient I'ossature consciente du nouvel 6tat de

choses, — entrainaient leurs camarades, leur don-

naient le ton. Par contre, dans celles ou le noyau

syndical etait reste faible et inconsistant, des diffi-

cultes surgirent ; eiles resulterent de Tapathie dont

avaient, j usque-la, fait preuve ces categories d'ou-

vriers : ayant 6t6 incapables de se revolter, il 6tait

a prevoir qu'ils le seraient, au moins autant, a pren-

dre les mesures qu'exigeait la reorganisation admi-

nistrative et technique des services dont ils avaient

charge.

Entre autres, ce fut le cas pour le personnel du

r6seau metropolitain, que la Gompagnie exploitante

avait su intimider et conserver a I'etat de poussiere

humaine. On ne pouvait, pourtant, sous I'excuse de

cette inertie, laisser se perp6tuer Fadministration

capitaliste ; et on ne pouvait, non plus, heurter la

mentalite des employes int6resses et proceder a une

reorganisation dont ils n'auraient pas compris I'ur-

gente necessite. G'eut ete une mauvaise solution, car

elle eut consists a substituer une autorite proleta-

rienne a rautorit6 capitaliste.

Pour resoudre cette difficult^, les trop rares syndi-

ques de cette administration, d'accord avec des mili-

tants d'autres groupements, entreprirent la conver-

sion de leurs camarades. lis les reunirent, leur expo-

serent le mecanisme de I'ordre social nouveau, et ils
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eurent la joie de rencontrer raoins d'obstination,

d'incapacite et d'inertie qu'ils ne I'avaient suppos6.

C'etait la demonstration que, si ces travailleurs

etaient restes j usque-la eparpilles, divises, ce n'6tait

pas manque d'afflnites, non plus que repugnance a

I'organisation,—mais consequence de la compression

capitaliste qui avait contrarie leurs desirs de cohe-

sion et entrave leur groupement syndical. Liberes du

joug qui avait anniliile leur initiative et leur vouloir,

ils se grouperent, accepterent les conseils qui leur

etaient donnes. se familiariserent avec les besognes

et les responsabilites qui allaient leur incomber et

acquirent les aptitudes necessaires.

Ceux-la ne furent pas les seuls a se plier aux ev6-

nements, qu'ils n'etaient nullement prepares a accep-

ter ou a subir. Bien d'autres flrent de meme et eurent

recours a cette education mutuelle de la vie nouvelle

qui, donnee sans pretentions, etait accueillie sans

reticences. r

On assista aussi a revolution des syndicats jaunes,

sur lesquels les capitalistes avaient autrefois fond6

tant d'espoirs ; sans esquisser la raoindre resistance,

ils se laisserent entrainer dans le sillage r6volu-

tionnaire. II n'y avait rien de paradoxal en cela.

Ces agglomerats ouvriers, constitues artiflciellement

pour la defense patronale, etaient instables, et 11

etait naturel que, d§gages de la domestication, Us

se preoccupassent de I'interet reel de leurs mem-
bres.

D'ailleurs, cbaque fois que la bourgeoisie, pour se

garantlr I'avenir et 6viter la propagation des idees

subversives, avait favorise Feclosion de groupements
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ouvriers, avec I'espoir de les tenir en laisse et d'en

user comme d'instruments, elle avail eu des deboires.

Le plus typique des exemples fut la constitution,

en Russie, sous I'lnfluence de la police et la direc-

tion du pope Gapone, de syndicats jaunes qui evo-

lu6rent vite du conservatisme a la lutte de classes.

Ce furent ces syndicats qui, en Janvier 1905, prirent

I'initiative de la manifestation au Palais d'Hiver, a

Petersbourg, — point de depart de la revolution qui,

sans parvenir a abattre le tzarisme, r6ussit b. att6nuer

I'autocratie.

La reorganisation 6conomique ne rencontrait done

pas d'obstacles insurraontables ; la masse ouvri6re,

— m6me la plus ferm6e aux realisations nouvelles,

— suivait le courant.

Gette plasticite n'etait pas due qu'a I'aliegement

occasionne par la mine du capitalisme, — elle 6tait

aussi la consequence de I'acceieration evolutive qui

marque toutes les periodes revolutionnaires : les

fibres humaines vibrent alors avec une intensite

grande, le cerveau fonctionne plus vite et I'adapta-

tion au milieu s'effectue rapide, prompte. Et il n'est

pas rare que les plus froids, les plus sceptiques, em-
poignes, secoues, n'arrivent a s'echauffer, a s'emou-

Yoir.

En meme temps que les syndicats, dont le fonc-

tionnement etait essentiel a la vie de la cite, proce-

daient a repuration, ainsi qu'a la reorganisation

de leurs ser\ices, ils ne restaient pas confines dans

risolement. II n'y eut pas, entre eux, les cloisons

etanches qui caracterisaient les anciennes adminis-
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trations ; ils ne s'ignor^rent pas et ils surent nouer

des relations intersyndicales qui donn^rent aux ser-

vices municipaux une coordination qu'ils n'avaient

encore jamais eue. II en r6sulta une repartition du

travail qui n'eut pas les incoherences de I'ancien

regime. On n'assista plus, par exemple, au successif

defoncement et au successif repavage d'une m6me
voie pour I'ex^cution de divers travaux qui, avec un
pen d'accord, auraient pu s'effectuer simultan6ment.

La maxime fut de faire vite et bien, — mais son

application decoula de la structure sociale et non
d'ordres et d'injonctions. II n'y avait plus int^ret

pour personne a trainer les travaux en longueur, h

accumuler et a exag6rer les heures de presence, non

plus a saboter, a proc6der a des malfa^ons ou a des

gaspillages de mat6riaux. a ce faire, on eut port6

tort a tout le monde et a soi-m6me, — sans le moin-

dre profit.

A cote de ces syndicats, auxquels incombaient les

travaux municipaux, il se cr6a des groupements, des

assemblees, et s'y adjoignirent tons ceux qui le

voulurent, sans distinction de professions, — en

quality d'habitants et non en tant que producteurs.

La ville se trouva ainsi recouverte, encbevetree

d'un r6seau f6d6ratif qui eut I'avantage de familia-

riser la population enti6re avec sa vie nouvelle.

Ges groupements se pr6occup6rent des mesures

d'hygi^ne, de salubrity et, par leurs conseils et leurs

critiques, participerent a I'administration de la cit6.

Ils s'attribuerent les fonctions de g^rance morale

des immeubles, proclam6s propri6te sociale et, natu-
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relleraent, mis a la libre disposition de tous : ils

veillerent a leur entretien, a leur refection ; ils dres-

serent les statistiques des locaux vides, s'occuperent

de regulariser les d6m6nagements et les amenage-

ments ; ils denombrerent aussi les locaux insalubrea

et, pour qu'y soient faits les travaux necessaires, m
mirent en rapport avec les syndicats du batiment

;

ils marqu6rent pour la destruction les ignobles lifi.-

tisses qui rec61aient dans leurs taudis toutes le«

pestilences et tous les germes d'infection.

Pour ces besognes, ces groupements furenl aides

par des commissions d'architectes, d'entrepreneurs,

d'ingenieurs, rallies k la revolution, qui concou^ti-

rent, avec empressement, a I'assainissement et &

Tembellissement de la ville.

Entre les multiples besognes assum6es par ceu

groupements, nulle n'eut autant le caractere de cor-

vee que celle qui consista a assurer une loyale repar-

tition des locaux d'habitation. Tant que la question

s'6tait limit^e a d61oger les malbeureux de leur

taudis, et a les installer mieux, la chose avait et6

relativement simple. Ce fut autre, lorsqu'il fallut

satisfaire aux reclamations de locataires qui se trou-

vaient mal a I'aise. En majeure partie, leurs do-

16ances 6taient fondles, les immeubles de I'ancien

regime ayant 6t6 rarement construits en vue du
confort, — mais toujours avec la preoccupation du
« rapport ». Les hotels princiers des quartiers aris-

tocratiques eux-memes, quoique aguichants d'aspect,

n'etaient pas de pratique utilisation : le confort n^
6tant possible qu'aveo le concours d'une nombreuse
domesticity.
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Les projets abondaient qui, r6alis6s, devaient per-

raettre a tout le raonde de se loger, — chacun suivant

ses gouts. Maintenant que les terrains n'avaient plus

que de I'utilit^, que toute leur valeur flnanci^re s'etait

6vanouie, on songeait a I'^diflcation d'immeubles

confortables, luxueux, ou I'espace ne serait pas m6-
nag6, et qui seraient adapt6s aux besoins nes de la

transformation sociale. On songeait aussi, au lieu

de tant s'entasser dans les 6normes et 6troites cages

a mouches, hautes de six a sept 6tages, a s'essaimer

Ters les banlieues et a y edifier des cottages ou le

« chez soi » se pourrait mieux savourer.

Gela, c'etait I'avenir !... Un avenir qui allait se

r6aliser promptement !... Mais, en attendant d'avoir

Paris tel qu'on le souhaitait, il fallait se resoudre a

I'habiter tel qu'on I'avait. On fit au mieux !

D'ailleurs, comme la repartition des locaux ne se

fit pas par m6tliode autoritaire ; comme ce furent

les habitants eux-memes qui dans leurs groupes, en

deciderent, — d'abord par rues, puis par quartiers,

puis pour I'ensemble, — I'op^ration se fit avec le mi-

nimum de tiraillements.

Au prealable, il fut d6cid6 qu'un certain nombre
d'habitations princieres, flanqu6es de jardins splen-

dides, seraient reserv6es aux vieillards. Puis, en

principe, il fut convenu que chacun conserverait ses

anciens locaux, en tablant sur le minimum d'une

pi6ce par personne, — et que les plus mal loges

dem6nageraient les premiers. "

Les « ci-devant » qui n'avaient pas 6migr6 furent

invites, avec le tact desirable, a choisir dans leurs

immeubles les pieces qu'ils tenaient a se r^serverj.
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comme la plupart, priv6s de domesticite, yaquaient

eux-memes aux soins de leur int6rieur, ils s'exe-

cut^rent sans que leur orgueil en souffrit trop.

Ensuite, apr6s recensement des locaux disponi-

bles, — au nombre desquels Turent comptes ceux

abandonnes par les emigres, — on entreprit, dans les

groupes de maisons et de rues, une commune en-

quete et, par avis communs, une liste fut dressee,^

avec indication d'urgence et de n6cessite, des loca-

taires qui, pour des raisons d'hygiene, devaient

changer de locaux.

Ces premieres enquetes, transmises aux groupes

de quartiers, y regurent une classification nouvelle,

— toujours bas6e sur I'urgence et la n6cessite, — et

ceux qui 6taient dans les plus mauvaises conditions

eurent les premiers a faire cboix de logements.

Grace a ce systfeme, ceux qui, dans la soci6t6 bour-

geoise, avaient 6te le plus mal lotis, se trouv6rent

des mieux Iog6s.
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L^orgamsation de la production

La prise de possession ne fut pas restreinte aut

services dont nous venons d'esquisser la refonte;

elle se poursuivit, avec une 6gale ardeur, dans toutes

les branches de l'activit6 sociale.

Les syndicats qui, dans la soci6t6 capitaliste,

avaient 6t6 des groupements de combat, se mu^rent

en groupes de production et, chacun dans sa sphere,

se rait a la reorganisation du travail. En grande

partie, ils ne furent pas pris au d6pourvu ; les dis-

cussions et dissertations anl6rieures, dans les con-

gr6s, dans les journaux corporatifs, ainsi que la

vulgarisation des idees socialistes et anarchistes,

avaient don7i6 a leurs militants un aper^u des be-

sognes et des operations a effectuer en I'occurrence.

Done, les syndicats de chaque Industrie, de chaque

profession, prirent possession des usines et des ate-

liers qui leur 6taient aff6rents. Ge ne fut pas toujours
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commode ! Des patrons regimberent, ne voulant rien

entendre, se refusant a toute discussion, — aussi

hargneux qu'un dogue defendant son os. Certains,

a mentalite feodale, ferus de leurs privileges, avi-

serent a se fortifier dans leurs usines, decides a

renouveler les exploits de la faraille Grettiez, a

Gluses ; ils s'y enfermerent et, fusil au poing, ils

attendirent les conf6der6s.

Mais, les temps 6taient changes ! Quand les Gret-

tier canardaient leurs ouvriers, ceux-ci etaient sans

armes et les soldats qui montaient la garde aux

portes de leur usine les laissaient tirer sans encom-

bre, — loin d'intervenir, ils empechaient les ou-

vriers d'enfoncer les portes pour courir sus aux fu-

silleurs.

Au lieu de cela, les patrons qui singerent les Gret-

tiez se trouverent seuls, en face d'ouvriers d6cid6s

et armes. Les roles etaient renvers6s : ceux-ci

avaient le nombre et la force ! La lutte etait in6gale
;

les patrons 6taient vaincus d'avance.

Ges incidents entrav^rent peu la reorganisation

des modes de travail. Les usines etaient denombr6es,

leur rendement possible etait suppute, — ainsi que

le nombre d'ouvriers de la corporation, Apres quoi,

les syndicats dressaient la statistique des produits

qui se pouvaient manufacturer dans un temps don-

ne ; ils indiquaient aussi les quantites de mati6res

premieres diverses proportionnellement necessaires.

Ces renseignements, ils les transmirent a leur fede-

ration corporative et a leur Bourse du travail qui,

d6sormais, 6taient les centres ou devaient se con-
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denser les statistiques pour la production et la con-

sommation. La, allaient affluer les offres et les de-

raandes ; de la allaient rayonner les indications sur

I'utilite de produire en plus grande quantity, tels

ou tels objets, plus demandes que tels autres ; de

la, allaient parvenir les indications pour diriger sur

tels ou tels points, raati^res premieres et produits

manufactures.

Un effet immediat de la reorganisation fut de mo-
difier I'absurde systems de production incoh6rente

et d6sordonn6e, tant pratiqu6e en regime capitaiiste.

Autrefois, I'industriel produisait souvent en aveugie,

sans 6tre fixe sur la possibilit6 d'ecoulement des

marcbandises manufactur6es par les ouvriers tra-

vaillant pour lui ; a I'avenir, on produirait a coup

stir, avec la certitude de repondre a un besoin.

Une autre modification, profonde et d'importance

extreme, fut d'apporter dans la production une
loyaute j usque-la inconnue : on produisait pour
I'usage et non pour la vente, pour I'utilite et non
pour le gain. De ce fait, disparut le sabotage abomi-
nable, qui avait 6te en honneur k tons les degr6s de

I'echelle industrielle et qui ayait enrichi tant de pa-

trons et de fournisseurs sans scrupules : les mar-
cbandises d6fectueuses, mauvaises, frelat^es, falsi-

fl6es, la pacotille et la camelote furent 61imin6es.

Pourquoi eut-on perdu un temps pr6cieux, gas-

pill6 des mati^res premieres a de telles productions ?

G'6tait bon pr6c6demment, alors que le bien de I'un

6tait fait du malheur des autres. Aujourd'hui, c'6tait

I'oppose
; les int6rets des producteurs etaient iden-

tiques et ils etaient soud6s a ceux des consorama-
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teurs ; nul n'avait done profit a tromper, ni a voler

son semblable.

Gette tendance a la franchise et a la bonne foi

dans les rapports 6conomiques, ce mepris du men-
songe, ce dedain de I'esprit de lucre, se manifes-

terent des les premiers instants. lis allaient s'accen-

tuer encore, — et ce, d'autant plus qu'ils n'etaient

pas le resultat d'une culture individuelle, mais qu'ils

d^coulaient de la structure sociale elle-meme.

II n'y eut pas de formule rigide et sectariste dans

les methodes de r^orgjanisation du travail ; il fut

tenu compte des temperaments et des affinites. II y
eut des variantes, selon qu'on se trouva en presence,

soit de grandes ou moyennes usines, soit de survi-

vances de I'artisannerie. Une fois la prise de posses-

sion op6ree, lorsque certains compagnons manifes-

terent le d^sir de travailler en artisans, isolement, il

ne fut pas fait opposition a leurs preferences. De

meme, la formation des equipes de travail, dans les

grandes et les petites installations, ne r6sulta pas

d'injonctions arbitraires, mais de I'entente entre

camarades, du recrutement mutuel. De meme, il fut

proced6 a la repartition des fonctions diverses par

deliberations et accords des equipes interessees.

Gomme les besognes de coordination, d'organisation

directrice et de specialisation n'allaient procurer a

qui en aurait charge aucun benefice superieur, les

competitions furent reduites au minimum et les

choix furent souvent judicieux. Au surplus, dans

la societe bourgeoise, la classe ouvriere s'etait d6ja

familiaris6e avec cette selection des competences,

9.
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par la pratique du travail en commandite et par le

fonctionnement des cooperatives de production, a

base communiste, qui s'y etaient fort developpees.

Las resistances patronales etaient brisees, pure-

ment et simplement, quand elles venaient de gros

industriels ; au contraire, on y mit des formes, on

usa de persuasion, vis-a-vis des petits ou moyens

patrons. A ceux-ci on demontra que la socialisation

allait les alleger du tracas des affaires, de la chasse

aux commandes, des craintes de la faillite. Geux qui

s'obstinerent a vegeter suivant les anciens modes

furent tenus a I'^cart ; on les laissa vivre en marge,

a, leur guise, avec tous les desavantages de I'an-

cienne societe. Gomme on ne manquait pas d'outil-

lage, on dedaigna le leur, qu'ils ne purent que tres

imparfaitement mettre en valeur, faute d'ouvriers

disposes a travailler a leur compte.

A cote de ces entetes, beaucoup, — patrons, en-

trepreneurs, ingenieurs, — s'essayerent a I'adapta-

tion. Sacriflant ce qu'avait de factice leur existence

anterieure, ils se soumirent a la vie simple qu'allait

6tre, pour eux, I'existence dans le milieu nouveau.

Pour calmer leurs regrets, ils argumenterent :

« Supposons que j'aie fait faillite, que je sois ruin6.

II me faudrait travailler pour vivre... G'est ce qui

m'arrive, avec cette difference que suis mine en

compagnie... »

Or, etant donne que I'etre bumain a une pl&stlciti^

considerable, qu'il s'adapte vite aux conditions, aux

milieux, aux climats les plus divers, ces « ci-de-

vant » plastronnes d'optimisme, se modelercnt a la

vie nouvelle, vivant des beures douces, decouvrant
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des satisfactions et des joies dont ils avaient ignore

la saveur, au cours de la vie artiflcielle, m6me exces-

sivement fastueuse, qui avait pu etre la leur dans

I'ancien regime.

En mSme temps que les syndicats, dans leur cercle

d'action, effectuaient la prise de possession, presi-

daient a la coordination du travail et se preoccu-

paient des rafisures propres a rendre les besognes

raoins fastidieuses, par un meilleur amenagement
des usines et par le perfectionnement de I'outillage,

d'autres operations se poursuivaient.

Les federations corporatives, qui reliaient les syn-

dicats d'une m§me Industrie, epars sur tout le terri-

toire, tinrent des congres, au cours desquels s'eluci-

derent les conditions generales de la production.

Une crainte perga : celle que le rendement soit

insufflsant pour qu'il put etre satis fait, sans surme-

nage, aux besoins essentiels. Les statistiques et les

renseignements recueillis rassurerent les pessi-

mistes. On se convainquit qu'avec une utilisation

rationnelle de I'outillage existant, et grace a la sup-

pression du choraage, si cruel et si long autrefois

dans nombre de professions, la production manu-
facturiere atteindrait le niveau necessaire. Dans les

corporations et pour les travaux ou un doute sub-

sista, on decida de faire appel a la howD^* volont6

de tons ceux qui, dans la soci6t6 bourgeoise, avaient

6te occupes a des besognes inutiles ou nuisibles et

qui allaient, maintenant, faire retour a la produc-

tion norraale. En premiere ligne 6taient les quelques

cent mille soldats de Tarmee dissoute ; puis les
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ouvriers de I'equipement militaire, ceux des manu-
factures d'armes, des poudreries, des arsenaux

;

puis les douaniers, les employes d'octroi et de r6gie,

les percepteurs, les magistrats, les avocats, les huis-

siers
;
puis, toute la s6rie des interm6diaires, cour-

tiers, raarchands, — enfin, la domesticit6 de tout

ordre... lis 6taient tant et tant que leur concours

allait suffire pour accroitre la production de plus

d'un tiers.

Ge denombrement de la main-d'oeuvre disponible

raffermit les timor6s,leur donna la certitude d'unevie

d'aise pour tous et exalta leur confiance en I'avenir.

Dans chaque f6d6ration on supputa le nombre des

travailleurs suppl6mentaires qui, pour les diverses

branches, allaient 6tre necessaires. Et les inoccupes,

ainsi que les parasites d'hier, n'eurent qu'a faire

choix : il leur fut loisible de decider a quelle be-

sogne ils pr6f6raient s'adonner.

Les Evaluations des quantit6s de mati6res pre-

mieres, des monceaux de produits manufactures qui

allaient 6tre indispensables, ainsi que celles ayant

trait a la repartition du travail dans les divers cen-

tres, furent facilit6es, pour certaines industries, par

le m6canisme des « comites » qui autrefois avaient

« contr616 » ces industries, ou m6me les avaient

secr6tement trusts. Ge fut le cas pour les charbon-

nages, pour les hauts-foumeaux, pour les grandes

usines de m6tallurgie. t

Les sieges de ces « comit6s » qui, sous un aspect

anodin, avaient constitu6 pour certaines branches

de la production une sorte de dictature industrielle

-^ violemment combative a regard des ouvriers de
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la corporation, — furent occupes, des les premiers

jours de la victoire, par les greve-g^neralistes. lis

y d^couvrirent des documents precieux, des statis-

tiques s6rieuses, — et en firent leur profit pour la

refonte sociale.

Chacun de ces congr6s r6unissait les syndicats de

travailleurs participant a Tune des multiples fonc-

tions d'utilit6 sociale : il y eut le congres des mi-

neurs, des cheminots, des instituteurs, etc.

Les ouvriers des diverses industries de luxe, ceux

oeuvrant les ra6taux rares, les bijoutiers, les orf6-

vres, tinrent aussi des congr6s. lis examin6rent

quelle proportion d'utilit6 pouvait etre attribute a

leurs travaux. Tout en consid6rant que leur savoir-

faire ne pouvait etre dedaigne, car les besoins d'art

et de luxe devaient etre satisfaits, — vulgarises et

non elimin6s, — ils conclurent que, momentan6-
raent, leur effort devrait se reporter sur des produc-

tions de plus urgent besoin.

Les travailleurs des industries inutiles, des metiers

ou des emplois abolis, — les ouvriers des etablisse-

ments de la guerre, des poudreries, des arsenaux de

la marine, les douaniers, — se reunirent aussi, afln

d'examiner en commun sur quels travaux il 6tait

preferable que se rejetat leur activity.

Ainsi, dans les assises de leurs organisations par-

ticuli6res, les diverses categories de travailleurs eia-

boraient les conditions speciales a leur milieu et ils

se pr6paraient h participer a I'ceuvre de coordination

generale qui allait jaillir du Congres confederal.
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Le Congres Confederal

II vint des d6i6gues de tous les points de la

France. II en vint do tous les metiers, de toutes les

professions. Dans I'enorme salle ou se tint le congres,

paysans, instituteurs, peclieurs, medecins, postiers,

masons, voisinaient avec les maraichers, les mineurs,

les metallurgistes. Toute la societe etait la, — en

raccourci.

Emouvant spectacle que celui de cette assembl6e

oil se trouvaient reunis les plus 6nergiques et les

plus enthousiastes des combattants de la r6volution

et qui, inaugurant une 6re nouvelle, allait degager

et condenser les aspirations du peuple, — indiquer

dans quelle voie 11 etait resolue a s'engager.

-Les vieux militants, — qui avaient vu tant de

congres ! — qui avaient rudement bataille, avaient

connu rapret6 des luttes contre le patronat et I'Etat,

et qui, a leurs heures d'anxiete et de doute, avaient

desespere de voir jamais leurs espoirs se materia-
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User, rayonnaient de joie. Leurs pensees audacieuses

d'antan prenaient corps. lis vivaient leur reve ! Doux

moment que celui ou s'accostaient les anciens cama-

rades. lis s'abordaient, les mains tendues et, fremis-

sants, profond6ment 6mus, ils s'embrassaient, —
transfigures, rayonnants.

Les delegues nouveaux, d6payses des I'abord, au

milieu de cette fievre, furent vite gagnes par cette

atmosphere d'enthousiasme. Beaucoup etaient le pro-

duit des evenements. Ayant la revolution, ils s'igno-

raient et, si elle ne fut venue secouer leur torpeur,

ils eussent continue a vegeter, inertes, insensibles,

sceptiques. Grace a elle, leur flamme int^rieure s'6tait

revelee a eux-memes et, maintenant, d6bordants de

passion, d'energie et d'ardeurs, ils vibraient avec une

intensite magniflque.

Plus merveilleux et plus reconfortant encore que

le tableau de I'enthousiasme general qui epanouis-

sait le Gongres etait le spectacle de I'unite de pensee

et d'action qui Tanimait.

Les opinions, qui avaient tant divis6 les hommes,
avaient st6rilis6 tant d'efforts, suscite tant de haines,

— qui avaient fait couler des flots d'encre... et cora-

bien de sang ! — etaient inconnues dans cette assem-

bl6e. En elle, il n'y avait pas de partis politiques. Ils

avaient disparu dans la tourmente, sombre avec

I'Etat. lis etaient aneantis, finis, — la revolution les

avait taes. Toutes les subdivisions, toutes les classi-

fications qu'engendrait le parlementarisme etaient

d'un autre age. Aussi, quand le flot des delegu6s

houlait et deferiait, il etait souleve par des preoccu-
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pations d'un ordre 61ev6, et non par la bassesse et

la vulgarity des ambitions et des app6tits, en-

d6miques aux assemblees legiferantes du regime

aboli.

II n'y avait pas, dans cette enceinte, de d6put6,

inconnu de ses electeurs, — ayant cependant regu

d'eux un pouvoir illimit6, — et substituant sans

scrupules, aux aspirations de ses commettants, ses

personnelles mani6res de voir..., qui variaient sou-

vent au gre des vents ministeriels. II y avait des

travailleurs, siegeant momentan6ment et ayant a se

prononcer sur des points elucid6s par les camarades

qui les avaient mandates. Et puis, difference consi-

derable : au bout de quelques jours, la corv6e du
congr^s terminee, tous ces d61egu6s allaient retour-

ner dans leurs syndicats et reprendre leur place de

travail, — a I'usine, au chantier, aux champs.

Le changement 6tait 6norme ! Et des hommes qui,

autrefois, d6voy6s par les influences morbides du
milieu 6tatique, se fussent tenus pour adversaires,

( sous pr6texte de divergences dans leurs concep-

tions gouvernementales) se trouvaient aujourd'hui

en plein accord, — la question gouverneraentale,

totalement 61imin6e, n'ayant m6me plus a se poser.

La preoccupation qui dominait, ct obsedait le con-

grfes 6tait de besogner pour I'entente 6conomique et

de realiser, — ou s'efforcer de r6aliser — un milieu

favorable a I'epanouissement humain.

II s'agissait, pratiquement, de coordonner et d'uni-

fler les vues des differents organisraes corporatifs et

f6d6ratifs, de mani6re qu'en d6coulat un 6quilibre

qui, loin de 16ser la liberie individuelle, I'^tendrait
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et la prolongerait par I'appui que chacun retirerait

de I'accord avec ses semblables.

En premier lieu, une resolution, qui n'avait pas b.

etre examinee, — m^me pas a etre pos6e, — tant

elle 6tait logique et ineluctable, fut prise : la mise

a la charge sociale des enfants, des invalides et des

vieillards. G'etait une question de principe qui avait

Tavantage de fixer, pour ceux qui pouvaient conser-

ver des preventions a regard du nouveau regime,

combien I'avenir allait peu ressembler au pass6.

II fut convenu qu'il ne serait fait aucune distinc-

tion entre vieillards, et que, « ci-devant » et pro-

16taires, auraient droit a 6gal traitement. II ne pou-

vait, non plus, 6tre question de restreindre parcimo-

nieusement leur possibility de vie, en les tarifant, h

un minimum derisoire, et en leur accordant, comme
prec6demment, des retraites insufflsantes. II fut done

decide que le plus grand aise possible leur serait

donne.

Ensuite, il fut stipule que Page du travail com-
mencerait, en moyenne, a dix-buit ans, pour finir

au maximum, a la cinquantaine ; cette limite d'age

n'etait que provisoire, et devait etre abaiss6e ci qua-
rante-cinq ans, des que le fonctionnement social au-

rait permis de constater la surabondance des bras.

L'examen des statistiques comparatives, sur les

probabilites de production et de consommation, que

fournirent les Bourses du travail et les federations

corporatives, entraina h fixer, pendant le deiai d'un

an, la duree moyenne de la journee de travail a huit

heures. Dans les professions oil deja, cette dur6e
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6tait inf6rieure, I'horaire ancien fut raaintenu et,

pour les travaux particuli6renient durs et p6nibles,
la moyenne de huit heures fut abaiss^e.

A ce propos, s'61ucida I'ancien probl6me des me-
tiers « majeurs » et des metiers « mineurs », —
comme on disait dans les republiques italiennes du
moyen age. Y aurait-il encore des distinctions pa-
reilles ? Allait-il se reconstituer une sorte d'aristo-
cratie du travail qualifl6 « intellectuel », et les

metiers « mineurs » et p^nibles, seraient-ils inf6-
riorises ?

Bien avant la revolution, la question avait et6 con-
troversee dans les organisations syndicales. Toutes
s'etaient, a maintes reprises, prononce pour r6galit6
des salaires, ce qui, a l'6poque, exprimait qu'on ne
concevait pas de distinction a etablir selon tel ou
tel travail. Gette maniere de voir n'avait pu que se
fortifier, — aussi, au congres, n'y eut-il guere de
d6fenseurs de la th6orie d'in6galit6.

Au contraire, la these qui se fit jour, — a titre

d'argument, — etait que les metiers « mineurs »

auraient plus logiquement droit a un traitement de
faveur, par cela seul qu'ils sont plus p^nibles aue
les m6tiers « majeurs ».

Les delegues qui exposerent cette opinion expli-
quaient que le m(5decin, I'ing^nieur, le professeur,
devaient se consid^rer comme « payes « largement
par la joie de cultiver leur cerveau, la satisfaction
d'orner leur esprit

; ils affirmaient que si certains
avaient droit a une retribution suppl6mentaire, ce
ne pourrait 6tre que les ouvriers trimant aux beso-
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gnes 6crasantes. lis ne demanderent pas que leur

these soit prise en consideration. Mais, ils insis-

terent fortement sur I'urgence qu'il y avait a renon-

cer aux m6thodes de production, usitees dans cer-

taines usines de produits chimiques et autres, —
methodes nuisibles au plus haut degre a la sant6

des ouvriers. Ces survivances barbares il fallait les

faire disparaitre au plus vite ; il n'etait pas com-
patible avec le nouvel etat de choses que ces mons-
truosites se continuassent. Et ils concluaient : au-

tant, il est necessaire et indispensable que cbacun

fournisse un travail determine, autant il est inad-

missible que ce travail s'effectue dans des conditions

pernicieuses.

Cette question en entrainait une autre, d'impor-

tance primordiale ; il fut stipule qu'aucune corpo-

ration, aucun service social, — autonome au point

de vue de la gestion et du fonctionnement, — ne

pourrait avoir une vie isolee, se constituer une

comptabiIit6 particuliere, s'abstraire de la commu-
naute. S'il en eut ete autrement, si des groupes

avaient pu, sous I'apparence de cooperatives, se

constituer des int6rets particuliers, hors de I'en-

semble, c'eut 6te le germe de privileges collectifs, de

prerogatives de corporations, qui se fussent develop-

pes sur les mines des privileges individuels du

Capitalisme.

Ge peril fut signal^, avec une abondance d'argu-

mentation par nombre de d616gues, — et ce dange-

reux ecueil fut evite.

A cette decision 6tait li6e la solution de I'allege
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ment du travail, de ram6nagement sclentiflque des

usines.

Si le systfeme d'organisation a base cooperative

eut pr6valu, le raercantilisme et la concurrence eus-

sent persists : des corporations plus riches auraient

pu s'outiller mieux et I'int^ret de tous eut 6t6 subor-

donn6 a celui de quelques-uns.

Avec la solution qui fut adopt6e, la concordance

entre I'interet g6n6ral et les int6r6ts particuliers 6tait

ineluctable et automatiquement obtenue : les corpo-

rations, les groupes de travail qui auraient besoin,

soit d'outillage, soit de refection de materiel, en avi-

seraient la federation int6ress6e, ou plus siraplement

le groupe de production apte a accomplir la besogne

desiree, et il y serait pourvu sans autre procedure.

II n'y aurait pas, en la circonstance, a 6tablir une

balance de « doit et avoir » entre le groupe deman-
deur et celui fournisseur ; I'outillage, le materiel,

ram6nagement, n'6taient pas consider6s comme un
capital, — non plus comme representatifs d'un ca-

pital, — mais simplement comme une ricbesse, mise

en etat d'accroitre la ricbesse de tous : done, de con-

tribuer a augmenter le bien-6tre de chacun.

Pour que la mise en pratique suivit cette decision,

il fut convenu que de larges enqu6tes, rapidement

menses, indiqueraient les travaux a effectuer pour

la refection des usines, manufactures et ateliers.

Les stocks de machines et d'outillage, existant en

magasin, permettaient d^ja de faire face, en partie,

h bien des n^cessites. Puis, les constructeurs ne

manquaient pas : a la fabrication du gros materiel

de guerre et de marine, suspendue deja, on substi-
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tuerait la fabrication de I'outillage utile. En outre,

pour faire mieux et vite, on convint d'en appeler aux
conseils des savants, des ing6nieurs, des praticiens,

des professionnels, — au bon vouloir des hommes
6nergiques, jeunes ou vieux.

Le probl6me de la r6mun6ration et de la repartition

6tait 6troitement soud6 au pr6c6dent. D'ailleurs, a
bien consid6rer les donnees du probleme social,

toutes les questions s'encastraient les unes dans les

autres ; toutes etaient li6es entre elles, en rapports

tenement 6troits, tenement dependants, qu'il fallait

apporter a toutes une solution decoulant d'un meme
principe.

Dans quelles proportions serait 6tablie la part de
consommation des uns et des autres ? Comment cha-

cun serait-il admis, et traite au banquet social ?

G'etait le point d'interrogation redoutable !

Sur ce sujet, les discussions furent longues, pas-

sionn6ment approfondies. Les solutions entrevues et

pr6n6es, tenaient au cceur des d616gues et chacun
exposait et d6fendait sa these avec une conviction

Yive et ardente. Tons sentaient qu'il ne s'agissait pas
d'entrainer une majorit6, de la subjuguer grace h
une rhetorique subtile, a des procedes oratoires, —
mais, de degager un mode de relations et de rap-

ports (de producteurs a consommateurs) qui, malgr6
des'd6fectuosites inevitables, et quoique ne repon-

dant pas pleinement a Tid^al de chacun, serait pour-

tant accepts par tons comme une solution d'autant

plus raisonnable qu'elle ne barrerait pas I'avenir.

Deux tendances se flrent jour : Tune, celle des
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communistes purs, qui preconisaient la liberty com-

plete de consommation, sans restriction aucune ;

I'autre, qui, tout en s'inspirant des premisses com-

munistes, trouvait leur stride application pr6ma-

tur6e, et pronait une solution mitigee.

Cette derniere pr6domina. II fut done stipule ce

qui suit :

Tout 6tre humain, quelle que soit sa fonction

sociale, (accomplie par lui dans les limites d'age et

de temps indiqu^es plus haut) aurait droit a une

remuneration egale dont il serait fait deux parts :

I'une pour la satisfaction des besoins ordinaires
;

Tautre pour celle des besoins de luxe. Cette remu-

neration serait constitute, pour la premiere, par la

carte permanente de syndiqu6
; pour la seconde, par

un carnet de « bons » de consommation.

La premiere categoric comprendrait toutes les

denr6es, tons les produits d'alimentation, d'habille-

ment, tout ce qui serait en abondance sufflsante pour

que la consommation n'en soit pas restreinte ; cba-

cun aurait droit de puiser suivant ses besoins dans

le fonds commun, sans autre formalite que d'avoir a

presenter sa carte, dans les magasins et depots, aux
prepos6s a la repartition.

Dans la seconde categorie seraient classes les pro-

duits d'ordres divers qui, se trouvant en trop petite

quantite pour qu'ils puissent etre mis a la disposition

gratuite de tons, conserveraient une valeur d'achat,

susceptible de varier selon le plus ou moins de

rarete et la plus ou moins grande demande. Le prix

de ces produits se calculerait suivant I'ancien pro-

cede monetaire et la quantite de travail necessaire
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a les produire serait un des 616raents de la fixation

de leur valeur ; ils seraient delivres centre des

« toons de consommation », dont le mecanisme d'em-

ploi rappellerait le cheque.

Seulement, il fut conyenu qu'au fur et a mesure

que les produits de cette deuxi^me categorie devien-

dxraient assez abondants pour atteindre le niveau de

la consommation libre, ils entreraient dans la pre-

miere et, cessant d'etre consideres comme objets de

luxe, ils seraient, sans rationnement, mis a la dis-

position de tous.

Par cette stipulation, automatiquement, la soci6t6

allait se rapprocher de plus en plus du communisme
pur.

Le Gongres ne vit pas d'inconvenient a conserver

pour les produits de luxe, le mode de fixation de la

valeur, transmis par la soci6t6 capitaliste : il consi-

dera que, prendre pour etalon de la valeur rheure

du travail, au lieu du gramme d'or, serait se payer

de mots. Certes, grands avaient 6t6 les malheurs

engendres par la royaut6 de Tor, par sa monopolisa-

tion ; mais, ce m6tal, desormais d6tr6n6, reduit a

n'etre plus qu'une simple marchandise, etait priv6

de son poison ; il n'avait plus aucun pouvoir d'ab-

sorption, ni d'exploitation, — par consequent son

utilisation ne pr6sentait plus de dangers.

G'est pourquoi on ne redouta pas de laisser aux

monnaies encore en cours leur puissance d'achat.

D'ailleurs, les circonstances y obligeaient, au moins

durant la periode transitoire. Mais, il fut stipul6

que, rentrees aux caisses sociales, ces monnaies n'en

devaient sortir que dans des cas exceptionnels, —

<
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soit pour se procurer a I'^tranger les produits exo-

tiques, soit pour acheter aux r6fractaires qui n'ac-

quiesgaient pas encore au nouveau pacta social.

Force 6tait, en effet, qu'on le youlut ou non, de

tenir compte des refractaires, — ne fut-ce que nour

les gagner par la persuasion.

A regard de ceux qui, dans les milieux en plein

travail de transformation, s'obstinaient, par 6troi-

tesse d'esprit ou crainte de perdre au change, a vivre

la vie ancienne, aucuAe mesure autre que le boycot-

tage ne fut d6cid6e. lis voulaient rester a I'^cart, —
on les y laisserait ! lis allaient se trouver tenement

inferioris6s que leur situation serait intenable ; ils

ne pourraient, par leur travail isol6, concurrence! les

productions sociales et, s'ils voulaient commercer,

ils n'auraient que maigre clientele... Et le jour ou

ils viendraient a r6sipiscence, ce qui ne tarderait

gu6re, on les accueillerait sans rancune.

Une attitude moins expectative, moins indiff6rente,

fut arr6t6e a regard des populations tardigrades de

certaines regions, — principalement paysannes, —
qui 6taient rest6es en dehors du mouvement. G'6tait,

surtout, les masses rurales, encore ombrageuses,

qu'il s'agissait de convaincre. II fut done jet6 les

bases d'une vaste campagne de propagande, m6tho-

diquement conduite, a laquelle participeraient des

d616gu6s urbains et paysans : ils iraient de concert

dans ces parages, expliqueraient le m6canisme de la

soci6t6 nouvelle, en d6montreraient les avantages et

la superiority.

Une autre cat6gorie de refractaires 6tait celle des

anciens privilegi^s. lis n'avaient pas tous 6migr6, —
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ce qui eut simplifl6 le probl^me ! Certains, prenant

leur parti des evenements, s'etaient mis au travail,

s'adaptaient et s'assimilaient. II n'y avait done qu'a

les trailer en camarades. Restaient les autres ! Geux
qui ne s'6taient pas amend6s et qui, provisoirement,

vivaient en marge de la soci6t6, prolongeant leur

parasitisme ancien. Quelle attitude aurait-on envers

eux ? Gontinuerait-on a les entretenir a rien faire ?

G'etait inadmissible et nul n'y songeait. II fut d6cid6

de les mettre en demeure de choisir une profession

et, au cas oil ils s'y refuseraient, ils seraient invites

a 6migrer ; s'ils n'y consentaient de bon gr6, ils se-

raient assimiles aux « apaches » et trait^s comme
tels.

Oh ! il ne s'agissait pas de reconstruire les prisons

et de r6tablir, a leur intention, un syst^me r6pressif

aboli. Non pas ! On se bornerait a d6barrasser le

territoire de leur encombrante et pernicieuse pre-

sence : on les transporterait, nantis d'un peu d'or,

au pays qui leur agr6erait. Par consequent, contre

eux, nuUe violence. Puisqu'ils se refusaient au pacte

social, puisqu'ils n'6taient pas de caractere a vivre

autrement qu'en parasites, le divorce s'imposait.

Afin de ne pas s'exposer mutuellement aux que-

relles pouvant d6couler de la rupture, on prendrait

a leur 6gard la precaution la moins brutale : le

bannissement.

II serait oiseux de suivre pas a pas le Congres, de

relater et d'6num6rer le menu de sa besogne et de

ses decisions. Nous avons voulu, en signalant quel-

ques-unes de celles-ci, d^gager les grandes lignes de

10
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son action, montrer que ses resolutions furent tou-

jours inspirees par un sentiment ties vif de la soli-

darit6 humaine, par un large esprit communiste.

Ajoutons qu'aucune note discordante ne vint trou-

bler la cordiality ambiante. Gertes, il y eut des dis-

cussions vives, le diapason des voix monta haut

;

mais, a aucun moment le ton ne devint acrimonieux

et on put constater combien factices 6taient les dis-

sidences qui, sous le rSgne de la bourgeoisie, avaient

agit6 la Confederation et mis aux prises r6formistes

et r6volutionnaires. Au feu de la bataille, les que-

relles s'6taient apais6es : la reconciliation s'6tait

op6r6e sur les mines du capitalisme.

(Jne fois le Gongres termini, le Gomite Confederal,

constitu6 par les deiegu^s des federations corpora-

tives et des Bourses du travail, entra en fonctions.

Sa besogne fut, non de direction, mais de condensa-

tion et d'analyse : il concentrait les statistiques sur

retiage de la production et de la consommation et

servait de trait d'union entre tous les groupements.

H fut comme le centre d'un vaste reseau teiepho-

nique auquel aboutissaient et d'ou partaient les

renseignements, permettant de regulariser le fonc-

tionnement social, de maintenir partout I'equilibre,

afin qu'il n'y ait pas pie^.hore sur un point, tandis

qu'il y aurait disette danj un autre.



CHAPITRE XIX

La Terre aux paysans

Dans les campagnes, la prise de possession se

continuait et s'accentuait. EUe s'6tendait 6pid6mi-

quement, gagnant de village en village, mais, elle

ne s'effectuait pas sur un mode uniforme, ni d'apr^s

un plan precon^u.

Cependant, Torientation se faisait vers la solution

communiste. Les paysans s'y ralliaient par instinct,

— plus que par raisonnement. lis 6taient entrain6s

dans cette voie par les sentiments d'entente et de

solidarite, survivance des anciennes pratiques com-

munistes que, malgre ses efforts seculaires, I'Etat

n'avait pu parvenir a extirper ; et aussi par le

courant d'aspirations sociales dont les campagnes

avaient 6te de plus en plus saturees.

*0n revit, du Nord au Midi, les journ6es d'una-

nime r6volte qui, en 1907, avaient secoue le Midi

viticole. Gomme a cette epoque, la dominante du
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mouTement fut I'ex^cration de I'Etat. Gette fois

encore, le cri de ralliement fut : « Plus de poli-

tique ! » Et, dans maint village ou tous les paysans

marchaient d'un m6me 61an, si on leur eut demand6
« Qui 6tes-Yous ? » Us eussent r6pondu, comma
r6pondirent, en 1907, les viticulteurs d'un village

soulev6 : « Nous sommes ceux qui aiment la R6pu-

blique, ceux qui la detestent et ceux qui s'en

foutent ! »

G'est que la haine de I'Etat 6tait, depuis long-

temps, — depuis toujours ! — forte et vivace dans

les campagnes. On I'y ex6crait autant que I'acca-

pareur de la terre. Haine legitime ! N'etait-ce pas

I'Etat qui, — monarchique ou d^mocratique, — avait

I6galis6 le vol de la terre au paysan, pour la donner

au seigneur, au bourgeois ? Sans remonter au deli

du r6gne de Louis XIV, n'est-ce pas I'edit de ce

monarque, rendu en 1669, qui permit aux seigneurs

de s'approprier sans vergogne la majeure partie des

Mens communaux ? Et, depuis lors, que firent tous

les gouvernements qui suivirent ?

Rien autre que sanctionner cette spoliation, la

rendre plus complete.

Les paysans avaient souvenance ! Aussi, dans leur

revolte, etaient-ils anim6s d'un double sentiment

:

amour de la Terre ! haine de I'Etat

!

C'est pourquoi d^s la p6riode r6volutionnaire

ouverte, malgr6 quelque hesitation, ils se ralli^rent

k la forme de groupement qui r6pondait le mieux
h leurs desirs : le syndicat !

Le syndicat se substitua a I'ancienne municipality

et, pour la solution de toutes les questions, il en
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appela aux assemblees de villages qui, remises en

vigueur, ramenerent le paysan a la vie sociale, dont

Tavaient d6sliabitu6 I'isolement economique et la

deviation politique que le regime capitaliste lui

avail impose.

Nous avons dit, plus haut, comment une vague

de panique et de colore avait secou6 la torpeur de

la paysannerie et I'avait incite a s'armer. Ce qui

avait accru la gravity de ce soulevement et I'avait

fait si promptement 6voluer, c'est que, a Taction

des syndicats de la Confederation du travail, s'etait

ajout^e Taction des milliers de syndicats agricoles

qui, par leur contexture et leur composition, ne

semblaient pas etre des elements subversifs.

Dans ces syndicats, cr66s depuis longtemps, voi-

sinaient desagreablement petits et grands proprie-

taires terriens. Ces derniers avaient d'abord choye

ces groupements, avec Tarri^re-pensee de s'en servir

comme d'outils 61ectoraux. Mais, peu a peu, un
esprit nouveau avait pen6tre ces organismes : Tin-

fluence des petits proprietaires y etait devenue pre-

ponderante et un syndicalisme paysan, un peu sd6-

cial, y avait germ6 et les avait vivifies.

Les oeuvres de cooperation et de mutualite avaient

6te, primitivement, la seule raison d'etre de ces

groupements. Peu a peu, leur horizon s'etait elargi

et ils avaient entrevu un ideal de reorganisation

sociale, a base cooperative, qui, outre la liberation

du joug de TEtat leur permettrait une culture du
sol plus rationnelle.

Quand survint la crise revolutionnaire, ces syn-

10.
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dicats, — d'abord raeflanls et hostiles, — avaient et6

entraines par le mouvement. Et comme, en temps

de revolution, on brule vite les etapes, — ils les

brul^rent !... et ils eurent bientot rejoint les syn-

dicats conf6deres.

Le grave probl6me, pour les paysans, 6tait celui

des proprietes. Comment allaient-ils le r6soudre ?

La rigide solution comrauniste concluait a la mise

en commun de toutes les parcelles et a I'exploitation

sociale de I'ensemble. Mais si, dans les agglomera-

tions oil dominait la grande culture, cette solution

pouvait etre assez facilement admise, par contre,

elle repugnait de prime abord dans les pays de

petite culture.

Ce ne fut done pas spontanement, du premier

jet, que les paysans se mirent d'accord sur la trans-

formation du regime de la production agricole. lis

y pr§luderent par des mesures qui ne rencontraient

pas d'opposition, que tous, quels qu'ils fussent,

approuvaient : ils libererent la terre des charges

qui pesaient sur elle et I'accablaient, — ils suppri-

m6rent la rente, rhypotheque. Apr6s cette prelimi-

naire entente, les paysans, suivant la forme de cul-

ture du sol sur lequel ils vegetaient, — et aussi,

suivant leur propre degr6 d'6volution, — d6cid6rent

pour la mise en valeur des terres arrachees aux
riches.

Si, de but en blanc, il avait ete propose aux
petits proprietaires d'abattre haies et clotures et

de reunir leurs terres, la plupart s'y fussent refu-

ses, — malgre qu'avec la culture parcellaire leur
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labeur fut dur et 6crasant. lis n'eurent pas, dans

les premiers moments, a se prononcer sur ce

point.

Toutes les terres cultivees directement par leurs

detenteurs furent laissees hors de la revision qui

s'accomplit par les soins du syndicat. On poussa

meme le scrupule jusqu'a laisser individualisees de

moyennes proprietes, que leurs tenants continufe-

rent a cultiver seuls, ou familialement, sans raain-

d'oeuvre mercenaire.

La revision ne porta que sur les propri6t63 mises

en valeur par des salaries. Toutes celles-ci furent

proclamees propri^te commune et le syndicat en

eut la gerance. Encore, en bien des cas, y eut-il

des accommodements suivant la region, — et sui-

vant qu'on se trouvait en presence de petits fer-

miers, de m6tayers, cultivant familialement. II

advint alors qu'on soumit ces terres au regime des

biens communaux, qui dans certaines contrees

avaient survecu aux pilleries des anciens regimes ;

ces biens, distribu^s en usufruit, faisaient retour h

la commune, au deces du detenteur ou a son depart

du village.

Quant aux grandes fermes, aux grands domaines,

aux vastes exploitations, — qui n'etaient guere que

des usines agricoles, — la prise de possession s'en

op6ra sans la moindre reticence. II y eut bien quel-

ques tiraillements, de la part des r6gisseurs et des

fermiers, qui trouvaient desagreable d'etre reduits

au niveau commun ; cependant, ceux qui s'entet6-

rent a epouser la cause de leurs proprietaires furent

rares ; la plupart accepter^nt de prendre place dans
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la jeune communaut6 ou ils furent appel6s a remolir

des fonctions en rapport avec leurs aptitudes.

Les syndicats ne born^rent pas leur activite a

modifier le syst^me propri6taire ; simultanement, ils

s'employ6rent a am61iorer .la situation des parias

de la terre, les salaries d'hier. 11 fallait que, de

suite, ceux-ci trouvent la vie meilleure ; il fallait

souder leur sort a celui de la revolution, afin qu'ils

en soient les acharnes d6fenseurs. Ge soin incora-

bait aux syndiques conscients, car trop d'entre ces

serfs raodernes, frustes et incultes, n'eussent ose.

fl n'etait plus admissible que ceux-ci soient reduits

a I'existence animale qui avait 6t6 la leur j usque-la,

— existence comparable a celle des betes de labour,

avec cette difference qu'on n'avait pas pour eux les

soins dont on entourait les animaux, ceux-ci ayant

une valeur marcbande que n'avaient pas les domes-

tiques. Les gar?ons de ferme, les bouviers, les ber-

gers, rentrant apr6s leur journee de travail, moulus,

barrass6s, n'avaient d'autre couchette qu'un bottil-

lon de paille, dans les 6curies, les etables, les

greniers.

On remedia a cela. II fut avis6 a ce que cbacun

ait un chez-soi, — au moins une chambre et un
lit ! II y eut, — pour cette chose qui serable si

naturelle et si simple, — des difflcult6s mat6rielles

auxquelles on para au mieux. Pour ce faire, on mit

a contribution I'ameublement des habitations bour-

geoises et des chateaux : le superflu qu'on y trouva

servit a nantir du necessaire ceux qui en avaient

616 si longtemps priv6s. [-,,_
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Les prol6taires de la gl6be furent done 61ev6s h

une aisance adequate au milieu. Ge ne fut au detri-

ment de personne.

^ Les anciens fermiers, les charges d'affaires des

grands proprietaires, de mSme que les maitres

d'hier qui vivaient du travail des valets, — quand

ils consentirent a la vie nouvelle, — ne souffrirent

pas d'une diminution de leurs aises ; ils ne trou-

verent de changement qu'en ce qu'ils n'eurent plus

I'orgueil de commander, qu'ils furent priv6s de

domesticity et durent mettre la main a la besogne.

Le travail etait d'ailleurs moins rude, moins apre,

mieux compris et consid6rablement all6g6. Au lieu

des interminables journ6es d'antan, qui, en bien des

regions, commengaient a I'aube pour ne flnir qu'a

la tomb6e de la nuit, on r6duisit la dur6e moyenne
du travail a huit heures.

Gette fixation n'eut pas la rigidity possible dans

I'industrie, et si difficile ci la campagne ou les tra-

vaux sont subordonnes aux conditions climat6ri-

ques. En des cas pressants, — sous la crainte d'un

orage ou pour autre cause urgente, — on trima

d'arrache-pied, sans compter les heures. Nul ne

renaclait ! Ghacun marchait avec entrain, sans bon-

der a la peine, oubliant la fatigue, — on travaillait

pour soi et non pour un maitre !

La possibility de reduire consid6rablement la

dur6e du travail fut facilitee par I'exode des villes

vers la campagne. Le « retour aux champs », en

irain prech6 par tant d'^conomistes, s'op6ra spon-
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tan6ment — des la revolution accomplie. Nombre
de d6raclnes qu'avaient entrain^ Tattirance de la

vie factice des villes, le leurre d'une fortune rapide,

et surtout le degout d'un travaU mome et sans

treve, pour une remuneration ridiculeraent insuf-

fisante, revinrent au village, quand s'y offrit la pos-

sibility d'une existence assuree et saine. lis y re§u-

rent joyeux accueil. La bonne mere nourriciere, la

terre, ne demandait qu'a 6tre f6cond6e. Elle s'of-

frait partout ! La periode d'accaparement et de

misere etait finie. Plus on serait a la travailler, plus

grasses seraient les recoltes, — et plus grand serait

pour chacun le bien-etre ! Aussi, les nouveaux

d6barques etaient accueillis comme des enfants pro-

digues, avec la plus grande cordialite, et 11 leur

etait amicalement fait place dans les groupements

de production.

D6sormais, I'affluence des bras n'etait nulle part

une charge. Au contraire ! Aussi bien a la cam-
pagne qu'a la ville, partout, elle etait un allege-

ment commun et entrainait un accroissement de

richesses pour tons.

A cette abondance de main-d'ceuvre, un autre

agent d'intensification de la puissance productrice

du sol ajouta ses effets : I'outillage mecanique, de

plus en plus perfectionne, ainsi que les engrais

chimiques, expedies en abondance des centres

industriels, permirent d'obtenir un rendement meil-

leur et d'effectuer de grands travaux d'amenage-

ment auxquels, par manque de capitaux, on ne

pouvait songer autrefois.
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L'exemple de cette exploitation en commun, dres-

s6e en antithese convaincante, en face de la culture

parcellaire du petit proprietaire, qui, malgr6 un
labeur penible, n'obtenait qu'un rendement m6dio-

cre, lit plus, pour lui domontrer la superiority de

I'association, qu'une argumentation serree et solide.

Le paysan aimait sa terre d'un amour profond,

violent. II I'aimait pour elle-m6me, — et parce

qu'elle lui assurait liberte et ind6pendance. Or, il

avait redoute qu'en s'associant avec ses voisins, en

joignant ses lopins aux leurs, sa liberte et son

ind6pendance en soient diminues. L'experience lui

prouvait combien ses craintes 6taient illusoires : il

Yoyait que, grace a la culture en commun, avec

^conomie d'outillage, Economic de travail, s'obte-

naient de meilleures recoltes. La coordination des

efforts et la division du travail permettaient de

faire sur un point, et en une fois, des besognes qui,

dans le village morcel6, se faisaient isolement et se

rep6taient autant de fois qu'il y avait de petits

cultivateurs.

Les betes de trait, reunies dans des 6curies saines,

6taient soignees plus comraod6ment ; de meme les

troupeaux. Ghacun n'allait plus a son lopin, avec

sa charrue, son chariot plus ou moins pratiques ;

au lieu de Feparpillement, des pertes de temps, des

corv^es inutiles, il y avait entente, sym6trie, et la

d6perdition des forces etait reduite au minimum.

Cette transformation de la mentalit6 paysanne

avait 6te pr6paree par les cooperatives de vente

des produits agricoles, par les associations pour
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rachat des semences, des engrais, des machines,

qui, SOUS les auspices des syndicats, s'etaient consi-

d6ral)Iement d6veloppees, dans la derni^re p6riode

capitaliste. Ges groupements, qui n'avaient eu, a

Torigine, qu'un objectif immediat et restreint, —
61iminer I'intermediaire, le speculateur, — avaient

pr6par6 la voie a une organisation sup6rieure.

Les paysans, tout d'abord, s'y etaient afflli6s, pour

acqu6rir a prix moindre les engrais, les semences,

I'outillage ; puis, ils avaient trouv6 profit a acheter

des machines, — communes aux associ6s et utili-

s6es par eux a tour de role, — ainsi qu'a cr6er des

boulangeries et des moulins coop6ratifs. D'autres

s'6taient group6s pour constituer des caves com-

munes, des laiteries, des fromageries, n'ayant, eux

aussi, que la preoccupation de se liberer du joug

de I'acheteur, qui les 6tranglait. Grace a I'entrai-

nement, peu a peu, ils avaient appr6ci6 les bien-

faits de I'entraide et s'6taient familiarises avec

rid6e de la culture en commun,
Ces cooperatives avaient nou6 des relations avec

les populations ouvriferes ; elles avaient trouv6 de

pr6cieux debouches dans les cooperatives de con-

sommation des cites industrielles ; a ces contacts,

ruraux et proietaires avaient appris a mieux se

connaitre, a s'apprecier mutuellement.

^insi, diverses etaient les causes qui contribuaient

a entrainer les paysans vers les realisations sociales.

Mais, pour que levassent ces germes communistes,

il avait fallu le souffle chaud et ardent de la revo-

lution. Sans elle, les aspirations qu'un ceil exerce

decpuvrait depuis longtemps, dans les villages
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gagnes a la cooperation, et qui faisaient presager

belle floraison, seraient resides indeflniment a Fetat

latent.

Dans les villages ou s'activa la realisation com-
muniste, la cooperation fut doublement utile ; elle

fut la base sur laquelle les paysans edifierent I'or-

ganisation de la communaute rurale et, d'autre part,

elle facilita considerablement I'oeuvre d'accord entre

les villes et les campagnes pour le service d'^change.

Le syndicat centralisa toutes les operations

d'echange et se substitua aux petits debitants, pour

qui le commerce n'avait ete souvent qu'une res-

source d'appoint. II fut le depot de tons les pro-

duits industriels et manufactures, le magasin d'ap-

provisionnement general et il fut d'autant raieux

a meme de satisfaire a toutes les demandes que,

relie telephoniquement avec les entrepots generaux,

il pouvait, sans retard, faire face aux besoins les

plus divers.

La communisation ne se limita pas au commerce :

la meunerie, la boulangerie devinrent des services

communaux et ce fut, sous un mode perfectionn6,

la resurrection du moulin banal et du four banal

des vieux ages. De m^rae, I'artisannerie du village,

— cordonnerie, serrurerie, charronnage, — fut 6le-

vee au rang de services communaux.
Le village devenait, dans son organisation interne,

une sorte de grande famille ou les groupes fami-

liaux conservaient cependant la liberie d'action et

de consommation. Quant aux relations qu'il enlre-

tenait avec le dehors, elles s'effectuaient suivant les

principes confederaux : le village exp6diaiC aux

11
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groupements urbains le surplus de sa production,

le dirigeant sur les points qui lui etaient indiqu^s.

Se tenant en relations constantes avec la Bourse

du travail du centre le plus rapproche et aussi avec

sa f6d6ration terrienne, il etait au courant des

demandes et, suivant la nature de son sol, il accen-

tuait telle culture ou tel ^levage, intensifiant I'un

ou I'autre d'apres les besoins et les donnees des sta-

tistiques.

En echange de ses r6coItes, le village recevait la

quantity d'outillage, de machinisme agricole, d'en-

grais chiraiques, qui 6taient necessaires pour le bon
renderaent de ses terres. II recevait aussi, en quan-
tite suffisante pour repondre aux besoins de la

communaute, les produits manufactures de pre-

miere necessitc, qui 6taient mis gratuitement a la

disposition de tons.

Outre cela, chacun des villageois avait droit a sa

part de consommation de luxe, — tout comrae les

associes des centres urbains. Gette consommation,

I'ayant-droit pouvait I'effectuer sur place, en faisant

venir, par I'entremise du syndicat, — ou m6me
directement, — des entrepots speciaux, les objets

de luxe (ou ceux dont la consommation etait regle-

ment^e) jusqu'au maximum de son pouvoir d'achat.

Ge n'etait, naturellement, pas d'obligation for-

melle ; il pouvait se rendre aux centres ou il lui

agr6ait et s'y procurer les produits rares ou de

luxe qu'il desirait, en echange de ses « bons de

eonsommation », ou meme d'ancienne monnaie.

Dans les villages ou les principes de la Conf6d6-
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ration n'etaient pas encore acceptes, et ou, par con-

sequent, la realisation communiste n'6tait pas

accomplie, les echanges s'effectuaient selon les vieil-

les pratiques coramerciales. Les paysans isol6s, ou
leurs cooperatives de vente, achetaient et vendaient

a leur gre. Les produits dont ils disposaient etaient

diriges sur les entrepots des villes et ils leur etaient

payes en vieille monnaie ; r6ciproquement, comma
ils ne pouvaient se reclamer de leur quality de con-

feder6s, ils n'avaient pas droit a la gratuit6 et ils

devaient s'approvisionner, aussi Men d'objets de

consommation que de machines agricoles, d'outils,

d'engrais, moyennant finances.

Gette survivance de I'ancien regime etait battue

en breche par les delegues envoyes des villes pour
etablir et assurer le ravitaillement en produits agri-

coles et betail, ainsi que par les propagandistes

confed6raux, — qui, pour la plupart, etaient eux-

memes paysans. Les uns et les autres montraient

et prouvaient les avantages que les cultivateurs

avaient a retirer de leur adhesion complete aux prin-

cipes confed6raux, — autant pour I'allegement de

leur travail que pour I'accroissement d'aisance dont

ils beneflcieraient ; ils dressaient un parallele entre

la methode d'eohange commercial qui ne leur per-

mettait d'obtenir rien que contre argent et la me-
thode confederale qui mettait gratuitement a leur

disposition I'outillage le plus perfectionne et assu-

rait la satisfaction de leurs besoins ; ils leur expli-

quaient que lorsque, dans la commune, ils vou-

draient entreprendre de grands travaux, de grandes

constructions, amenager saineraeiot leurs logis, si la
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main-d'oeuvre leur manquait, ils n'auraient qu'cj

faire appel a des volontaires, qui viendraient de

la ville, en nombre sufflsant, les aider dans leurs

besognes.

Gette propagande qui, si elle n'eut ete que theo-

rique, n'eut pas 6te convaincante, le devenait, grace

au prestige de I'exemple : les resultats deja obte-

nus dans les villages proches parlaient plus haut

que toute argumentation. Aussi, dans les regions ou

la revolution s'6tait d'abord limitee a la mainmise

sur les domaines des riches, la communisation

s'etendait, y creant I'abondance et le bien-etre.



GHAPITRE XX

L'armement du peuple

L'oeuvre de reorganisation n'avait pas fait n6gli-

ger une besogne contraire, mais indispensable

:

I'an^antissement des institutions de violence et de

coercition qui avaient assure la puissance et la dur6e

du capitalisme. Les r^volutionnaires parisiens s'en

occup^rent sans desemparer : en prelude, ils dis-

persferent le personnel qui vivait de ces institutions

ou gravitait autour.

lis firent plus. Par exc6s de prudence, — afln de
paralyser, par les difflcultes de concentration, toute

tentative offensive de la Bourgeoisie, — afin de
mieux deraciner les institutions du pass6, ils an6an-
tirent les monuments qui leur avaient donne asile,

avaient ete leur symbole.

La prefecture de police avait 6t6 un des premiers

repaires gouvernementaux occup^s, — et un des

premiers elle fut ras^e. Le palais de justice eut le
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meme sort, avec les deux prisons qu'il encerclait,

— le Depot et la Conciergerie.

Les policiers, les sergents de ville furent introu-

vables. La chasse qui leur avait ete faite, au cours

de la greve generale, dans les quartiers qu'ils habi-

taient, leur avait 6te un avertissement des dangers

courus. Aussi, des qu'ils constaterent que le triom-

phe du peuple n'etait plus qu'une question d'heures,

ils disparurent, s'enfuirent.

Au palais de justice, on trouva du monde. II y
fourraillait et baguenaudait une population d'avo-

cats, d'bommes de lois, d'employes du parquet, de

gens louches, qui, se rendant pietrement compte de

la port6e qu'allait avoir la transformation en passe

de s'accoraplir, supposaient pouvoir continuer leurs

operations et vivre encore aux depens du commun.
Leurs illusions furent deques. Tons ces personnages

furent avises que leurs fonctions n'auraient plus

de raison d'etre, que e'en etait fini de tons les para-

sitismes et qu'il leur faudrait opter pour une pro-

fession ou un metier utile. II leur fut conseill^ de

prendre les devants et de s'affllier au syndicat de

la profession pour laquelle ils avaient un penchant,

ou qui correspondrait mieux a leurs gouts.

On se porta aux prisons. EUes furent videes de

tons leurs prisonniers politiques, — de meme que

des prisonniers de droit commun. Seulement, pour

ceux-ci, on proceda a quelques formalites pr6a-

lables.

Une commission confed6rale eut charge de s'abou-

cher avec les specialistes les plus reputes par leur
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savoir et leur integrite ; ils eurent mission d'exa-

miner ceux d'entre les prisonniers qui, vu leurs

tares pliysiologiques, etaient des malades a soigner,

dont la liberation brusque eut constitu6 un danger

et qu'on tfansfera dans des maisons de sante.

Ensuite, les delegu6s confederaux reunirent les

detenus, — y compris leurs gardiens. Aux uns et

aux autres, ils exposerent les conditions de la vie

nouvelle ; ils leur expliquerent que la revolution

6tait faite pour supprimer les faineants, les para-

sites, les voleurs et les criminels de tout ordre et

que, par consequent, d^sormais, le travail de tous

etait necessaire et qu'aucun valide ne devait s'y

soustraire. Puis, s'adressant indistincteraent aux

gardiens et aux prisonniers, ils ajouterent :

« A vous de decider si vous vous sentez capables

de vous adapter a ce milieu, de vous regenerer ? Si

oui, vous ferez choix d'une profession ou d'un

metier et vous serez acceptes dans son syndicat. La,

vous ne trouverez que des camarades ; ils vous trai-

teront en amis et ils ignoreront, — ou oublieront,

— I'homme que vous avez ete... Au cas ou cette

existence de labeur sain, base de bien-etre, ne vous

seduirait pas, libre a vous de refuser le contrat

social que nous vous proposons. En ce cas, vous

serez bannis du territoire et diriges sur la contree

que vous designerez. Mais, afln que, des votre arri-

vee, vous ne soyez pas pris au depourvu, nous vous

nantirons d'un leger pecule... »

Ges paroles, retentissant entre les murs epais,

derriere les barreaux et sous le jour terne des pri-

sons ; dans Tatmospliere moite des geoles, toute de
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crasse et de relents humains ; la, ou avaient creve

et agonis6 tant de douleurs ; s'adressant aux pri-

sonniers et aux gardlens, qui les ecoutaient sur pied

d'^galite ;... ces paroles proclara^rent toute I'etendue

du bouleversement social, — et elles emurent et

convainquirent leurs auditeurs.

Les gardiens furent heureux d'abandonner une

profession pour laquelle ils n'avaient que rancoeurs,

et qu'ils suMssaient par besoin
;
quant aux prison-

niers, la franchise et la sinc6rite du langage qui

leur 6tait tenu, — qui les changeait de I'hypocrisie

dont on usait h leur 6gard, — les impressionna, et

la plupart acquiesc^rent au contrat qui leur 6tait

offert.

La demolition des prisons et des tribunaux et la

dispersion dans les groupements de production des

parasites qui avaient v6cu du dol, du vol, du crime,

— soit directement, en y participant, soit indirec-

tement, sous pr6texte de repression et en qualite

de policiers, de juges, de geoliers, — n'eurent pas

pour r6sultat de mettre la society a la merci du
brigandage et de la fain6antise.

Dor6navant, les actes antihumains relevaient du
groupement de travail ou du syndicat auquel 6taient

afflli6s leurs auteurs.

Ghacun 6tait done « jug6 par ses pairs », —
pour employer I'expression ancienne. Mais, ou Men
le « coupable » 6tait reconnu malade et il recevait

les soins que n^cessitait son 6tat ; ou bien, il 6tait

prononc6 a son ^gard un verdict qui, au lieu de

peine corporelle, entrainait simplement un chMi-
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ment moral, sous forme de boycottage, de m^pris.

Cette quarantaine etait suspendue, des qu'ou jugeait

amende celui qui y etait soumis.

Dans des cas excessivement rares, le bannisse-

ment fut applique, par decision de I'assemblee g6ne-

rale du syndicat, dont il pouvait etre fait appel a

la federation corporative, et voire au Gomite Con-

federal. Mais on n'eut besoin de recourir qu'excep-

tionnellement a cette mesure. Le plus souvent, le

boycottage sufflsait a amender les delinquants.

Pour accepter d'etre mis ainsi au ban general,

il faut etre rudement trempe et etre soutenu par

une grande et gen^reuse idee, — c'6tait le cas, autre-

fois, des revolutionnaires qui, forts de leurs idees

subversives, affrontaient I'opinion publique et se

moquaient de la reprobation moutonniere et una-

nime qui s'attachait a eux ; ou bien, il faut se

savoir approuve et encourage dans un certain milieu.

— c'etait le cas des crirainels de droit commun qui,

pour le monde des prisons, etaient des beros.

Or, comme il fallait, maintenant, davantage

d'6nergie pour affronter la reprobation generale que

pour se plier aux conditions de travail exigees, —
et comme il n'y avait plus de population interlope

pour admirer les « apacbes », plus de presse pour

exalter leurs exploits, ces tristes specimens disna-

rurent. ^
Le regime de pestifere auquel les coupables

6taient astreints 6tait si pesant, si penible, que les

m^faits devinrent de plus en plus rares. Ge frein

moral fut plus efflcace que ne I'avaient 6t6 les p6na-

lites de la societe bourgeoise : par cette m6thode,

11.
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on obtint un resultat auquel le recoiirs a rerapri-

sonnement et aux supplices n'avait pu aboiitir, —
on endigua, dans line proportion considerable, les

actes antihnmains.

Ceii\-ci, au snrplus, se trouverent diminues aiito-

mntiquement d'abord, dans la proportion de cin-

quante pour cent, parce qull n'y eut plus de crimes

et delits occasionnes par la misere, I'inegalite, les

malfaisances du capitalisrae. En outre, les mefaits

qui etaient la consequence de tares physiologiques,

de degen6rescence, de maladies mentales, eurent ten-

dance a disparaitre, sous Pinfluence du milieu. II

ne subsista done que les crimes passionnels et ceux

dus a des causes accidentelles, — pour lesquels,

deja, dans la societe bourgeoise, il y avait toujours

excuses, circonstances att6nuantes, sinon acquitte-

ment.

Gertes, il advint quelquefois que, sous le coup de

Tindignation, les temoins d'une violence odieuse se

laisserent entrainer a des actes de justice som-
raaire. Ainsi, des souilleurs d'enfants, des violeurs

de ferames,pris sur le fait,furent executes sans pitie.

Ces soudaines violences, pour impitoyables, bru-

tales et sanguinaires qu'elles parussent, etaient

saines et fecondes. Elles donnaient la securite a

tons les faibles ! Les betes mauvaises, qui avaient

le malheur de trainer en elles les sauvageries ances-

trales, etaient, autant qu'il se pouvait, mises en
garde contre leurs instincts pervers, par la menace
suspendue sur leurs t^tes. Si ces monstres ne pou-
vaient se contenir, tant pis pour eux ! lis ne r6it6-

reraient pas deux fois leur acte...
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Pour cruel et inexorable que f ut ce systeme d'im-

mediate repression, il etait moins repugnant que

la procedure ancienne, avec son attirail judiciaire,

— et il avait I'excuse d'une legitime colere, que

n'avait pas le magistrat operant a froid.

En meme temps que se poursuivait la destruc-

tion des prisons, celie des casernes et celle des forts

encerclant Paris n'etait pas oubliee.

L'armee fut dissoute. Les soldats de toute cate-

gorie furent renvoyes dans leurs foyers. Deja, bon
nombre avaient pris les devants et, de leur propre

initiative, ils s'etaient licenci6s. Surtout, il fut veill6

avec soin au desarmement des corps qualifies d'elite,

ou s'etait maintenu un esprit d'aristocratie.

Ges mesures de prudence furent completees par

le iicenciement des 6coles militaires.

Quant aux casernes, on les jeta bas sans hesita-

tions. Elles avaient trop longtemps menace Paris

pour qu'on se fit un scrupule de leur demolition,

sous le specieux pr^texte qu'elles eussent pu 6tre

transformees en maisons d'habitations. La fureur

du peuple se d6chaina contre elles avec fren6sie et

ce fut avec enthousiasme que des equipes de demo-
lisseurs se constitu6rent et manceuvrerent pics et

pioches pour les raser.

Les forts eurent le meme sort. On mit a les deman-
teler d'autant plus d'empressement qu'ils etaient

une constante menace pour Paris, au cas d'une ten-

tative reacteuse. En eJEFet, ils avaient 6t6 construits

et amenages plus avec I'arriere-pensee de les utili-

ser a maitriser et bombarder la grande ville qu'avec
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la preoccupation de la defendre contre une attaque

exterieure. Et si le gouvernement n'avait pas eu

recoups a leurs canons, c'est que la revolution avail

eu un deroulement imprevu, rapide, qui I'avait mis

dans I'incapacite d'user de tons ses moyens de

defense. II lui 6tait advenu ce qui, au cours des

revolutions ant6rieures, avail perdu des gouverne-

raents qui, la veille de leur chute, semblaient

inebranlables, — il avail et6 sid6r6 par I'arapleur

de I'insurrection, par son offensive vigoureuse.

La demolition des forts eut davantage le carac-

tere de fetes charapetres que d'expeditions revolu-

tionnaires. On alia a leur demantelement en bandes

joyeuses ; on festoyait gaiement sur les glacis,

chantant, farandolanl et trinquant avec bonne

humeur. On preluda par I'aliegresse au nivellement

des fosses, au defoncement des casemates, a I'en-

clouage des canons, a la destruction des munitions.

On n'eul de respect que pour les fusils et les

arraes de facile maniement, qu'on d6menagea en

corteges triomphaux et qu'on transporta a la Bourse

du travail.

G'etait de bonne et judicieuse tactique. G'6tait la

preuve qu'ayant ete capable de vaincre, le peuple

allait ^tre apte a defendre sa victoire, puisque,

autant il lenait pour indispensable d'aneantir tout

ce qui etait armement offensif et moyens d'attaque,

autant il appreciait I'avantage de se conserver dbJ

arraes defensives. II se souvenail combien il avail

souffert du manque de fusils ! II avail la memoire
des deceptions eprouvees, lorsque les occasions de

se liberer s'offrirenl a lui el qu'il ne put en proflter,



COMMENT NOUS FERONS LA RISVOLUTION 193

faute d'armes ! Aussi, il ne dedaignait pas de s'ar-

mer, — malgre que son trioraphe en rendit proble-

matique le besoin.

Le peuple avait toujours abhorre la servitude mi-

litaire ; il avait toujours execre les guerres entre

nations, et les carnages dont ses enfants avaient 6t^

yictimes. Mais, cela n'avait jamais iraplique, pour lul,

la resignation et la non-resistance prech^c par Tols-

toi, — et ce n'etait pas de gaiete de ccEur qu'apres

avoit plie I'^chine sous I'oppression, il pretait ses

bras a I'exploitation. Toujours il avait chercb6 a

s'armer pour contrebalancer les forces militaires et

autres — qui, sous I'ancien regime, le tenaient sous

le joug. II s'6tait approvisionn6 de revolvers ! II

avait achete des fusils, quand il I'avait pu ! II avait

manipule les explosifs et us6 de la bombe !... Et

c'est pourquoi il etait normal que, mis en situation

de s'armer serieusement, il s'y empressat.

En I'occurrence, les syndicalistes ne faisaient que

marcher sur les traces des revolutionnaires de 1789,

qui mirent autant d'ardeur a se saisir d'armes, par-

tout oil ils en decouvrirent, qu'ils en avaient mis

a donner I'assaut au couvent Saint-Lazare et a la

Bastille.

A cette 6poque reculee, la meilleure des armes
etait les canons, — et les Parisiens, qui les prisaient

plus que les fusils a pierre, les consideraient comme
le meilleur des arguments. Aussi, ils allaient en

prendre ou il y en avait !.,.

Des expeditions s'organisaient contre les chateaux

connus pour posseder des canons : le chateau d|
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Ghoisy-le-Roi fut depouille des siens et, furent de

bonne prise egalement, les canons des chateaux de

Gliantilly, de I'lsle-Adam, de Limours, du chateau de

Broglie et de beaiicoup d'autres demeures nobi-

liaires.

Lorsque, au retour d'une de ces operations, les

Parisiens raracnaient leur conquete a Paris, ils n'a-

vaient pas la naivete d'ecouter les conseils perfides

de Lafayette qui s'affligeait de voir le peuple s'ar-

mer et qui, pour le desarmer adroitement, voulait

que les districts lui remissent ieurs canons, sous

pretexte d'en former un pare d'artillerie. Les Pari-

siens ne tomberent pas dans le piege, ils n'ecout^rent

pas ces fourbes conseils : ils garderent Ieurs canons

dans Ieurs sections, — et ce fut leur force aux

grands jours de revoUe !

Done, imitant les revolutionnaires du dix-huitieme

siecle, Ieurs petits-neveux du vingtierae prirent des

armes ou ils en trouverent. Les engins de bataille

etant plus perfectionnes, ils n'avaient pas pour les

simples canons la meme estime que Ieurs aieux
;

par contra, ils ne dedaignaient pas les mitrailleuses

et les canons-revolvers. Avec un soin extreme, ils

faisaient main-basse sur toutes les armes defensives,

— et elles etaient distribuees, dans les syndicats,

aux camarades valides qui voulurent s'armer.

Aux armes trouvees dans les forts, s'ajouterent

i;elles provenant du desarmement des troupes, celles

amoncelees dans les magasins et depots de la guerre,

celles recueillies chez les armuriers.
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L'epuration radicale dont nous venons de narrer

quelques-unes des peripeties ne se limita pas a la

capitale. Avec iin entrain egal, la province se mit

a I'lmisson : les palais de justice et les prisons y
furent rases, les casernes et les forts deraantcles.

Bientot, sur toute la surface du territoire, 11 n'y

eut plus un bataillon en armes. Simultanement, a

la dislocation et a la dispersion de I'armee, le recen-

sement des armes defensives etait eifectue et, par

I'intermediaire des Bourses du Travail, leur distri-

bution s'accomplissait dans les syndicats, au are des

demandes.

Dans chaque syndicat un groupe de defense s'etait

constitue, auquel affluaient volontairement les ele-

ments jeunes et actifs ; on s'y exer^ait au manie-

ment des armes et aux manoeuvres de resistance,

afln de n'etre pas pris au depourvu, au cas de cons-

piration reacteuse. Ges groupements 6manaient des

Bourses du Travail et, tout en liant des relations

avec les groupes similaires de la region et des cen-

tres eloignes, leurs raembres ne cessaient pas d'etre

des syndiques actifs. lis ne se croyaient pas dispen-

ses de leur somme de production quotidienne, sous

le pretexte qu'ils se livraient a des exercices de gvm-
nastique militaire.

Ges cohortes syndicates n'etaient pas une force

exterieure au peuple. Elles 6taient le peuple lui-

meme qui, ayant libere le travail, avait la prudence

de s'armer pour proteger la liberte conquise.

Cette organisation de defense, a base corporative

et federaliste, rendait impossible toute intrigue ten-

dant a detourner cette force armee de la foaction
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qu'elle s'etait attribuee. Des elements liet6rog6nes

et suspects ne pouvaient s'y incorporer ; on 6tait

la entre camarades, et pour etre admis dans un de

ces groupes, il fallait, non seulement 6tre syndiqu6,

mais 6tre connu et 6tre presente par des parrains

qui repondaient de vous. Precautions un peu ombra-

geuses, — mais utiles pour empecher que des « ci-

devant » douteux s'y infiltrassent.

Maintenant, h6rissee de fusils et de baionnettes,

de mitrailleuses et de canons-revolvers, la France

syndicale etait sur ses gardes ; ces armes puissantes

etaient mani6es par des hommes de temperament et

de resolution, — et elle avait, sur la France de 1789,

la superiorite d'etre irr6m6diablement guerie de tous

les Lafayette.
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L'agonie de la reaction

D6s les premiers troubles, quantity de privilegi6s

avaient eu la precaution de se mettre a I'abri. Quand
la crise s'accentua, ce fut une ruee d'6migration.

Parmi ceux qui fuyaient la revolution, les uns

6taient des superflciels, des frivoles, aimant leurs

aises et redoutant les emotions ; d'autres avaient

de plus serieuses raisons pour aller respirer un au-

tre air : leur nom avait une notoriete tenement

facheuse qu'il paraissait condenser les haines popu-

laires. D'ailleurs, pour les uns et pour les autres,

r^migration etait un minime incident. L'habitude

des grandes randonnees en automobile, des excur-

sions aux rives du Nil ou aux fiords de Norv6ge, les

avait impregn6s de cosmopolitisme. Sachant qu'ils

pourraient trouver leurs aises n'importe ou, I'expa-

triation leur etait douce. Et puis, ils avaient^ les

meraes illusions que les 6migr6s de 1790 : ils comp-
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talent revenir tot et iie voyaient dans les troubles du
moment que I'occasion d'un voyage impr6vu, mais

non desagreable.

Au surplus, rien de simple comme d'emigrer. En
quelques heuies d'auto, la frontiere 6tait gagnee. Le

seul risque ctait la traversee des villages ou grondait

la revolte. Encore, 6tait-ce moins en leur quality

d'emigrants, qu'en celle d'automobilistes que les

fuyards avaient a craindre. En effet, dans les cam-
pagnes, I'auto etait en mesestime, — elle etait I'ecra-

seuse de poules et aussi de gens... Et comme les

coleres etaient dechainees, il y avait a redouter qu'el-

les se tournent centre elle. Cependant, rares furent

les represailles. Plus rares, celles qui se termin^rent

tragiquement.

L'emigration n'6tait pas entravee par les r6volu-

tionnaires. Bien loin de la ! Elle etait souhait6e par

certains qui y voyaient un expedient pour continuer,

sans encombre, Texpropriation capitaiiste. Comme
la revolution se faisait plus contre les institutions

que contre les individus, I'exode des privilegies allait

cviter des tiraillements et des dera^les avec eux. Les

emigres pouvaient eraporter leur or, — mais non
ce qui constitue la veritable ricbesse, leurs terres,

leurs usines, leurs immeubles. Leur depart allait

done faciliter I'occupation de lours domaines par

les paysans, la mise en CEuvre des usines et I'amena-

gement nouveau des immeubles qu'ils abandon*

naient.

Mais, les poss6dants n 'emigrerent pas tons. 11 ti
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fut, comme nous FaYons dit pr6c6demment, qui se

refuserent a laisser le champ libre a la revolution

et qui, une fois le parlementarisme jet6 has, s'effor-

cerent de se defendre eux-memes. Dans la meme
periode, le gouvernement essayait de se reconstituer

en province ; ses membres, — ministres, deputes,

offlciers superieurs, — s'6taient rallies au camp de

Chalons et la, entour6s de quelques debris de I'ar-

m6e, ils s'essayaient a reorganiser une force mili-

taire et ils esp6raient qu'une occasion de prendre

roffensive se presenterait.

La bourgeoisie comptait, pour donner corps a sa

tentative d'opposition directe a la revolution, sur

ses nombreux centres de ralliement : d'abord, sur

les chambres de commerce et les syndicats patro-

naux
;
puis, sur les comites centraux qui dans cer-

taines industries, avaient controle la production, —
comptoirs de maltres de forges, comites des houil-

leres, du textile ; ils comptaient egalement sur les

groupements d'assurance contre les greves et sur

maintes associations diverses.

Grace a ce reseau de groupements, les « ci-

devant » qui voulaient se defendre pouvaient se

supposer encore capables de resistance. Ils se ber-

gaient d'illusions. Leur horizon social ne s'6tait pas

elargi et ils se voyaient toujours dans le milieu

ancien, negligeant de tenir compte de la transfor-

mation en voie d'accomplissement.

Leurs moyens d'action etaient surtout d'ordre

Dnancier et les organismes dont ils esperaient faire

le pivot de leur opposition etaient adaptes a la

soci6te capitaliste. Tant que le probleme s'etait liraitf^
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a garantir un patron ou meme toute une Industrie,

centre une gr6ve ou un soulevement partial, ces

associations, tr6s armees financi6rement, avaient pu

faire face au danger. Le cas etait different. La r6vo-

lution 6tait dechaln6e, et il fallait enrayer la disor-

ganisation du regime. OEuvre enorme, pour laquelle

ces groupements 4taient d'autant plus impuissants

que leur domination industrielle ou commerciale

6tait annihilee.

La bourgeoisie pouvait-elle esperer mieux des or-

ganisation diverses, mixtes et hybrides, panacli6es

de patrons et d'ouvriers resign6s, au sein desquelles

de bonnes ames avaient cru faire eclore les elements

de la reconciliation des classes ?

Ces fondations etaient sans consistance. Les ou-

vriers qui y etaient venus autrefois, par timidite ou

esprit d'imitation, n'etaient pas hommes a se mettre

en bataille pour leurs patrons. Qui plus est,

une transformation s'operait en eux : il leur avait

fallu, pour vivre, joindre les groupements confede-

raux et, au contact des camarades qu'ils y cotoyaient,

ils devenaient des hommes nouveaux, — plus dis-

poses a d6fendre la revolution qu'a la combattre.

Les bourgeois se trouvaient done, sauf de rares

exceptions, reduits a leurs propres forces et prives

de ce qui, jusqu'alors, avait fait leur puissance :

I'influence flnanciere. L'or avait perdu son attrac-

tion d'asservissement. La vie etait possible sans lui.

Et parce que I'existence par le travail etait assures

a tons, le recrutement de mercenaires devenait dif-

Qcultueux.

Les « ci-devant », j usque-la habitues a 6tre d6-
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fendus, en furent r6duits a payer de leur personne.

Et quelles pietres personnes ils faisaient ! Les an-

ciens rois de la finance, ceux du fer, du charbon,

tons les trusteurs, tous les colosses de I'industrie

capitaliste, apres avoir tenu des armees ouvri6res

sous le joug, avoir domine I'Etat et s'etre asservi les

ministres, etaient amput6s de leurs privileges. lis

etaient maintenant plus faibles que des avortons et

desempares au point qu'ils ne savaient s'ils raange-

raient demain !

lis ne pouvaient rien de reelleraent efflcace conlre

la revolution. II ne s'agissait plus de renverser un
gouvernement, mais d'an§antir la puissance creatrice

des corporations et de replonger tout un peuple dans

le salariat. Or, par oil attaquer la societe nouvelle ?

II n'y avait plus de centralisation 6tatique et les

moyens de communication et de transport etaient

aux mains des federations de travailleurs qui para-

lysaient les r6acteurs, sans grand effort. L'oeuvre de

contre-revolution etait done impossible, car elle im-

pliquait I'abdication de la classe ouvri6re.

Nous avons vu que, d6s leur triomphe, les revolu-

tionnaires avaient agi avec c616rit^, n'besitant pas

a prendre les mesures qui s'imposaient : en meme
temps qu'ils s'emparaient des usines, des banques,

de tout I'outillage social, ils occupaient les sieges

des trusts et tous les points ou les r^acteurs eussent

pu se concentrer et se concerter. Ceux-ci furent done

prive? des centres de ralliement sur lesquelf ils

avaient compte. Tout croulait autour d'eux ! Leui
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desastre ctait irrem6diable ! lis n'allaient pouvoir

que s'agiter en vain.

Avec peine, ils se retrouverent dans quelques villes

mortes, loin de toute activite economique, en des

coins ou la revolution n'avait pas penetre. lis ne

furent guere qu'un etat-raajor sans soldats. La, vin-

rent les joindre quelques aventuriers a mentalite de

gorilles et des officiers de I'ancienne armee.

Quant aux officiers et sous-officiers de l'arm6e in-

dustrieile, — personnel de directeurs, d'ingenieurs,

de contre-maitres, — ils vinrent en petit nombre ;

la plupart, qui avaient soulTert de constituer un
veritable proletariat intellectuel, se refus6rent a

epouser I'aventure de reaction et ils passerent fran-

chement au peuple.

Gontre le raraassis de parasites et d'exploiteurs

qui esquissaient un geste de contre-revolution, les

confederes n'us^rent que de boycottage. Les loca-

lites oil s'attrouperent les « ci-devant » furent cou-

ples de toutes communications, isolees implaca-

blement. On n'y laissa penetrer ni convois, ni vivres,

— rien ! Et pour que le cercle de boycottage ne put

etre rompu, on redoubla d'activite pour armer sup6-

rieurement les cohortes syndicales de ces parages :

on les munit de mitrailleuses et de canons-revolvers

qui, montes sur des automobiles, furent des engins

redoutables. Non pas qu'on souhaitat de prendre

I'oirensive contre les reacteurs, — mais pour 6tre

en etat de les repousser, au eas ou ils se fussent

decides a I'attaque.

lis ne le purent !...

lis manquaient d'armes, de munitions, de tout.



COMMENT NOUS PERONS LA REVOLUTION 203

Les roles 6taient renverses. Le prol(^tariat etait arme
eiix r^taient peu, — et nul ne I'etait pour eux...

Leur situation 6tait aussi precaire que celle qu'a-

vait subie si longtemps le peuple, avec cette circons-

tance, — aggravante pour eux, — qu'ils ne luttaient

que pour reconqu6rir des privileges, tandis que le

peuple avait 6te soutenu, dans son martyrologe, par

Vin ideal de liberty.

A regard du fant6me de gouvernement qui, a

GhMons, tachait de faire illusion, s'efforcail de pa-

raitre vivre et tentait d'unir dans un faisceau les

trongons epars de la resistance capitaliste, on usa de

moins de menagements.

Extremement severe fut le boycottage dont on

encercla le camp. Les gouvernementaux ne parve-

naient qu'avec difficulte a se ravitailler
;
quant aux

armements et aux munitions, il leur 6tait impossible

de les renouveler, faute de pouvoir s'approvisionner

aux magasins sociaux. Get inconvenient leur etait

plus sensible que tout ; il les r6duisit aux anciens

moyens de defense et d'attaque, sans perfectionne-

ment ni modification possible. Autant il 6tait facile,

en effet, a un conf6der6 d'obtenir, par I'entremise de

son syndicat, les metaux les plus divers, aciers, alu-

minium ou autres ; autant cela etait difficile a un
refractaire, car il n'y avait plus de commerce des

metaux. De ce fait, les gouvernementaux devaient

vivre sur le passe, — et cela fit leur inferiorite, vis-

a-vis des confederes, surtout en ce qui concernait

les engins redoutables qu'etaient les a^ronefg et

aeroplanes.
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Quand les gouvernementaux eurent 6t6 resserr^s

par le boycottage, comme dans un 6tau, on employa

contre eux des precedes de destruction terribles, qui

n'entrainaient pas une mobilisation militaire. Ges

proced6s etaient connus bien avant. Mais les gou-

vernements n'avaient jamais voulu y recourir. Quand
ils lanQaient les peuples les uns contre les autres,

lis tenaient a conserver a la tuerie un certain deco-

rum diplomatique et ils se refusaient a faire une

guerre de r6elle extermination, qui eut et6 aussi

permease pour les 6tats-maJors aue pour la simple

chair a canon.

A I'aurore d'une journ6e radieuse, une flottille

d'aeronefs s'en vint planer au-dessus du camp de

Chalons. Les aviateurs qui avaient pris I'initiative

de I'expedition, — et qui marchaient de leur plein

gre, — furent d'un sang-froid et d'une audace

inouis : ils vinrent 6voluer ci une faible hauteur et,

avec une precision que le tir de I'ennemi ne troubla

pas, ils accomplirent leur oeuvre de ravage.

lis bombarderent le campement ! Et les bombes
qu'ils flrent pleuvoir en gr61e etaient de deux sortes :

les unes contenaient un explosif violent, les autres

recelaient dans leurs flancs des gaz asphyxiants.

Les effets furent terriflants ! L'6clatement presque

silencieux des bombes asphyxiantes qui, dans un
large rayon, fauchaient les hommes, les terrassaient

et les foudroyaient sans bruit, etait plus sinLstre et

plus horriflque encore que I'explosion des bombes
d^tonnantes. Celles-ci d6chainaient sur la plaine un
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ouragan de feu, entremel6 de sifflements aigus, de

coups sourds.

En moins d'une heure, il ne resta plus un bati-

raent, ni une casemate debout. Les canons gisaient

epars, demontes, roues et affuts brises. Les hommes
avaient ete saisis d'une indicible terreur. Geux qui,

aux premieres minutes, avaient essaye une inutile

lutte y renoncerent vite. Et ce fut une fuite eperdue,

folle, dans toutes les directions...

On laissa les survivants s'echapper, sans armes.

Les conf6deres n'avaient d'autre visee que de se

defendre, d'ecraser deflnitivement la reaction, —
et non d'abattre des vaincus. Quelques-uns reussi-

rent a passer les fronti^res...

Ge fut la fin !

Ainsi, malgre toute Famertume que lui inspiraient

le bouleversement social et la mine de ses privi-

leges, la Bourgeoisie ne put rien d'efflcace contre la

revolution : elle n'etait plus qu'une poussiere hu-

maine, sans cohesion et sans moyens d'action. Gertes,

il y avait en elle des individualit6s ayant du ressort,

capables de courage personnel et d'actes b6roiques,

mais qui, manquant de terrain ou poser le pied,

s'efforcaient dans le vide : il leur 6tait aussi impos-

sible de combattre le Federalisme triomphant, que

d'etreindre I'Ocean a pleins bras.

112
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Expropriacion ec ecnanges

Les dernieres convulsions du capitalisme n'appor-

terent aucune entrave a I'oeuvre de refonte sociale.

Sur tons les points, les syndicats parachevaient la

reorganisation. Dans les rares branches ou, — soit

ignorance ou inertie, soit effet de la pression capita-

liste, — les travailleurs n'etaient pas group6s pr6-

cedemment, il y etait remedi6, avec I'aide et les con-

seils des delegues confederaux. Si bien que, peu k

peu, les enclaves qui, au premier jet r^volutionnaire,

etaient restees en dehors du mouvement, se trou-

verent impregnees, gagn6es.

Les mefiances avaient disparu. La peur de perdre

au change, de tomber de mal en pis, qui, au d6but

de la revolution, avait emp6ch6 les timor^s de s'y

rallier, 6tait dissip6e. Les faits 6taient la, prouvant

I'abiurdite de ces craintes. Aussi, dans les r6gions

retardataires, ou maintenant la transformation
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s'operait, des difficult6s qui, d6s I'abord, avaient cr66

de graves embarras, se resolvaient sans obstacles.

Ainsi, la question d'octroyer une indemnity aux

petits industriels, aux petits commergants, que le

nouveau regime 61iminait, ne se posait plus ; tandis

qu'aux premiers jours, cette question de I'expropria-

tion, avec ou sans indemnity, avail 6t6 une pierre

d'achoppement. Le congres confederal I'avait debat-

tue, — et r6solue par la negative.

L'expropriation sans indemnite, — qui 6tait d'ail-

leurs un fait accompli, — 6tait admise par tons,

quand elle touchait les grandes fortunes, les grandes

propri(5tes, la grande Industrie. Par contre, certains

chercbaient a etablir une distinction entre d'autres

capitaux : ils classaient d'un cote, ceux provenant

de la propre fructification du capital, — par conse-

quent ne donnant pas droit a indemnite ; d'un autre

cote, les capitaux provenant du travail direct de leurs

detenteurs, fruit de leurs Economies, — et m6ritant

compensation. Cette compensation, disaient-ils, pour-

rait consister en une faculte de consommation, accor-

d6e aux expropri6s reconnus comme y ayant droit,

d'apres un tant pour cent a fixer.

A cette tbese, il fut objecte que I'am^lioration de

vie et I'assurance du lendemain, avec continuite et

accroissement ind6fini de bien-etre, qu'apportait la

revolution a la cat6gorie des « privilegies » qu'on

jugeait meriter une indemnite, compensait — et au

dela ! — la perte de leur mince capital. Ainsi, le

petit rentier, parvenu a I'age du repos, n'avait-il

pas, aotuellement, la vie plus large et meilleure que

celle qu'il eut pu s'offrir avec ses maigres rentes
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d'antan ? L'ex-petit commer^ant, I'ex-petit indiistriel,

— qu'on avail d'ailleurs laisses libres de croupir

dans leur coin, — n'avaient-ils pas aisance plus

grande qu'autrefois? Quant aux paysans et aux pro-

16taires qui, sou a sou, avaient economist juste assez

pour se constituer une petite hypoth^que sur un
voisin, ou pour acheter quelques actions, n'etaient-

ils pas, eux aussi, tr6s largement indemnises de la

perte de ces inflmes privileges ?

Et puis, ajoutaient les partisans de I'expropriation

pure et simple, tant d'inconvenients surgiraient de

reparation propos6e que ce serait raison sufflsante

pour y renoncer. D'abord, comment 6tablir une ligne

de demarcation entre les capitaux m6ritant indem-

nity et les autres ? Ensuite, a supposer cette premiere

difficult^ surmontee, d'autres surgiraient, aussi fa-

cheuses : il faudrait une bureaucratie pour faire les

enquetes et les estimations aux fins d'indemnit6 ;

en outre, les appetits seraient eveilles et surexcites,

grace a ce mirage de vivre encore en parasites. Ge

serait perpetuer I'ancien r6gime dans le nouveau.

Ce serait greffer le cancer au ccBur de la jeune

soci6te. Non ! Non ! Pas d'indemnit6 !

A cette argumentation, les adversaires de I'indem-

nit6 ajouterent I'exemple de 1789. lis dirent qu'il ne

fallait pas recommencer la duperie de la nuit du
4 aout. Dans cette fameuse stance, a grand fracas

verbal, la Gonstituante proclama la suppression des

privileges f6odaux... avec rachat ! Pourquoi? Farce

que les Gonstituants avaient peur de I'insurrection

paysanne et parce qu'ils comptaient I'enrayer avec

d'illusoires promesse?
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Apres le 4 aout, le vieux systems feodal continua,

— avec ses dimes et ses redevances ! — et il eut

persiste si les paysans n'y avaient mis ordre en

supprimant eux-memes, Tiolemment, les privileges

qu'ils abhorraient. lis furent tenaces. Pendant quatre

ans, ils resterent sur la breche. Ce ne fut qu'apr6s

cette periode d'inlassabie revolte, qu'en 1793, la Con-

vention fut obligee de sanctionner I'abolition pure

et simple des droits f^odaux.

Qui peut dire I'elan qu'aurait eu cette revolution

si, a son origine, en 1789, les Constituants avaient

eu la conscience de repondre a la revolte populaire

par la suppression sans rachat des privileges feo-

daux ?

Aujourd'hui, concluaient-ils, la situation est iden-

tique : les privileges du capital Equivalent aux pri-

vileges feodaux de 1789..., mais, tandis que les

Constituants, qui 6taient d'origine bourgeoise ou

noble, avaient int^ret a la conservation de ces pri-

vileges, 11 n'en est pas de m6me de nous : nos int6-

rets sont les mSjnes que ceux de nos camarades, et

nous n'avons pas le droit d'enerver la revolution par

des demi-mesures.

En conclusion de cette discussion, il fut d6cid6

que le capital, quelle que fut sa provenance, ne don-

nerait pas lieu a indemnite. On considera que I'assu-

rance de vie, large et facile, qu'en retour d'un travail

mod6re la societe garantissait a chacun, constituait

la part de remboursement auquel chacun pouvait

6quitablement pr6tendre.

Cette resolution ne visait que le capital, sous forme

de proprietes, immeubles, magasins, usines, titres de

12.
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rente, actions. Qiiant k la monnaie. d6tenue par les

particuliers, elle fut laissee en circulation. De meme,
les detenteurs de livrets de caisse d'epargne purent

rentrer en possession de leurs depots, et les personnes

ayant des depots aux banques purent en obtenir

reraboursement jusqu'a un maximum de quelques

milliers de francs, — a peu pres de quoi vivre environ

une annee, en tablant sur les anciens prix d'achat.

L'inconvenient de ces diverses raesures etait minime,

attendu que cet argent, no pouvant plus servir qu'a

la consommation, devaii, — fatalement et rapide-

ment, — faire retour t la banque syndicale.

Ge fut en s'inspirant de ces donn6es que la fede-

ration des employes de banque assura le fonctionne-

ment de la banque syndicale et de ses succursales :

cette banque, nous I'avons dit, s'etait constituee avec

Tencaisse de la banque de France, des raaisons d?

credit et avec les tresors des banques juives, catho'-

liques, protestantes ou autres. Elle 6tait le reservoir

general ou la collectivity puisait. Comme il ne s'agis-

sait que d'etablir le niveau des entrees et des sorties,

comme il n'y avait plus de doit ni d'avoir, la comp-
tabilit6 6tait peu compliquee.

Pour les rentrees de numeraire, le m^canisme 6tait

simple : les particuliers qui achetaient aux magasins

sociaux, selon I'ancien proced6 d'echange, payaient

en or ou en argent. Ce nimieraire, dont le magasin
n'avait que faire (car ses reapprovisionnements s'op6-

raient sur simple demande, par I'entremise des fede-

rations et des Bourses du Travail), il ne le gardait

pas en caisse, mais Fexp^diait a la banque. Gelle-ci

enregistrait la somme qu'elle encaissait et sa prove-
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nance, sans cependant la porter a I'avoir du magasin

payeur, — pour la raison peremptoire qu'il n'avait

pas de compte avec elle.

Pour les sorties de numeraire, le fonctionnement

n'etait pas plus complique. 11 comportait deux cas :

celui d'approvisionnement a rint6rieur et celui d'ap-

provisionnement a I'exterieur.

Les organisations qui avaient besoin de s'appro-

visionner a I'int^rieur, — par exemple pour acheter

aux paysans, aux eleveurs qui n'avaient pas encore

accepte le contrat social, — demandaient a la banque,

ou a la succursale de leur region, I'avance en nume-

raire ou cheque qui leur paraissait necessaire, et

elles faisaient leurs achats, selon I'ancien systeme. Or,

comme les vendeurs, qui etaient payes en monnaie,

avaient, eux aussi, besoin de s'approvisionner en pro-

duits de tout genre, ils s'adressaient aux magasins

sociaux... et le numeraire qui leur avait 6te vers6

revenait a la banque syndicate d'oii il 6tait sorti. Tout

ne rentrait pas ; il y avait un 6cart entre les debours

et les encaissements, — caus6 par la manie thesau-

riseuse de certains maniaques. G'etait d'importance

nulle, car la banque se pr6occupait, non de conserver

son encaisse au meme niveau, mais seulement de

remplir sa fonction de pompe aspirante des produits

qu'elle d^versait sur la communaut6.

Le trafic avec I'exterieur s'op6rait aussi selon la

mode commercial : les produits a exporter etaient

dirig6s, soit sur les ports d'embarquement, maritimea

ou fluviaux, soit sur les docks des voies ferrees. Dc

meme arrivaient les produits importes. Les syndicats
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et la federation des dockers pr6sidaient aux diverses

operations d'exportation et d'importation.

Les produits importes etaient selon les demandes,

— ou proportionnellement aux quantites en magasin

et aux besoins, — diriges par les syndicats des

dockers vers tels ou tels centres. Naturellement, les

operations commerciales cessaient des que les pro-

duits d'importation entraient dans la circulation int6-

rieure.

On n'exportait plus que le trop-plein, — car avec le

capitalisme avait sorabr6 Tabsurde et nefaste syst6me

de produire pour I'exportation, — alors qu'a rint6-

rieur le peuple vivait miserablement, manquant des

produits qu'on exp6diait au loin. On ne jaugeait plus

le degre de prosp6rit6 et de richesse du pays d'apr6s

I'etenduc des exportations, mais, tout simplement,

d'apres la quantite de bien-etre repartie entre toute

la population.

Le regime de la navigation se trouvait, par suite de

sa situation particuli^re, etre a double face : reste

commercial dans ses rapports avec les pays etran-

gers ; devenu communiste dans ses relations avec

I'interieur.

Des premiers, les raarins du commerce s'etaient

associes a la revolution et, sans hesitation, leurs

syndicats avaient pris possession des vaisseaux de

tout ordr^e, — de ceux appartenant a des armateurs

et do ceux fretes par des Gompagnies.

La premiere mesure qui s'imposait 6tait de re-

constit'.ier les equipages par afflnites et sympathies,

— car, pius en raer que partout ailleurs, rhomo«
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g6neit6 et I'accord sont necessaires. Pour ce faire,

les equipages se recrut6rent eux-m6mes, sous les

auspices conciliateurs des syndicats de marins. Ge

fut aussi par une entente commune entre le per-

sonnel d'un Equipage qu'il fut fait choix du capi-

taine et autres hommes qui eurent charge de la di-

rection du navire. II ne s'agissait plus la de fonc-

tions d'autorit6, mais d'une naturelle division du
travail, qui n'inferiorisait personne et ne donnait

a quiconque une superiority de droit.

Pendant qu'il etait proced6 a la reconstitution des

equipages, s'elaboraient les conditions nouvelles

de la navigation. II fut convenu que, tant qu'ils

seraient en terre frangaise, ou dans les ports fran-

gais, les marins auraient les meraes commodit6s

de vie que tons les camarades. En periode de navi-

gation, il leur faudrait fatalement se soumettre aux
restrictions n^cessitees par le rationnement oblige

en mer. Quant aux facilites de vivre aux pays etran-

gers, au cours de leurs escales, elles leur seraient

assurees par une indemnity en numeraire, qu'ils

toucheraient a la banque syndicale de leur Dort

d'embarquement.

Les vaisseaux, — tout comme leur Equipage, —
auraient un fonctionnement mixte : ils effectue-

raient gratuitement le transport des voyageurs qui

seraient confederes, tandis qu'ils transporteraient

aux conditions flnanci6res anciennes les voyageurs

strangers. De merae, tandis que les marchandises
de provenance frangaise seraient embarquee? gra-

tuitement, — mais grevees d'un droit de transport

que paierait I'acheteur, — les marchandises d'im-
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portation seraient debarqu^es, sans 6tre grev6es

d'aucune redevance.

Les bateaux qui commerceraient avec I'etranger

recevraient des indications, basees sur les demandes

de produits parvenues aux syndicats des dockers et

aux syndicats des marins ; il leur serait laisse, pour

ces operations d'acbat, une large initiative, — et la

banque syndicate leur donnerait les sommes n6-

cessaires.

Au retour, les bateaux verseraient a la banque

les sommes qu'ils auraient encaiss6es, en paiement

des produits exportes, ou pour transport de voya-

geurs, — mais sans qu'il y ait a 6tablir un equilibre

entre leurs recettes et leurs d6penses.

Tel fut, dans ses grandes lignes, le mecanisrae

adopte pour les 6cbanges avec I'exterieur.

On pouvait craindre que les pays etrangers, par

haine de la revolution, rompissent toutes relations

commerciales avec la France. Les gouvernements

I'eussent souhaite. Mais Fappat du gain I'emporta.

Toutes les tentatives de boycottage international

ecbouerent ; il se trouva des capitalistes etrangers

pour tirer profit des 6venements et realiser d'autant

meilleurs benefices qu'etant donn6es les circons-

tances, les frangais n'besitaient pas a payer les

matieres premieres dont ils avaient besoin, a un

taux sup6rieur.

Gette m6thode d'echange, qui devait rester en

vigueur autant que les pays voisins ne seraient pas

liberes du capitalisme, n'etait que I'extension de

I'attitnde observ^e h I'interieur, envers les r6frac-

taires au pacte confederal.
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Le circulus monetaire n'avait done un caractere

commercial qu'a regard des strangers au contrat

social ; a I'egard des associes, la banque fonction-

nait comme un reservoir commun ou il etait puise

selon les besoins. La royaute de For etait, par con-

sequent, abolie dans la nouvelle soci6te : ce metal

6tait prive des pouvoirs de fructification qui autre-

fois avaient fait sa puissance et il etait reduit a

une fonction transactionnelle qui irait toujours en
decroissant.

*



CHAPITRE XXm

Les professions liberates

Les « intellectuels » — comme on disait aulr©^

fois — n'avaient pas trop boude la revolution.

Beaucoup I'avaient vue surgir avec joie, avaient

aide a son triomphe.

Gependant, parmi ceux-ci, il en 6tait que la trans-

formation leserait, — auxquels elle supprimerait

des avantages de fortune ou de situation. Ces

derniers n'6taient pas les moins enthousiastes : la

vie nouvelle leur semblait une delivrance. lis

avaient ^touffe dans la societe capitaliste. Les satis-

factions mat6rielles qu'ils y trouvaient ne corapen-

saient pas les degouts, les repugnances, les cha-

grins que leur occasionnaient les tares, les mis6res

et les injustices dont abondait le milieu bourgeois.

Des hommes de haute valeur, — dans les scien-

ces, les arts, la litt^rature, — tous beneficiaires de

Tancien r6gime, nourrissaient a son 6gard de teb
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sentiments d'aversion qu'ils furent ravis de son

effondrement. Get 6tat d'ame aida a la chute du ca-

pitalisme : sa mine etait tant souhaitee, si atten-

due, que ses desirs impatients form6rent une atmos-

phere favorable h la revolution.

Parmi les 6tudiants, beaucoup particip6rent au
mouvement, — les uns, transfuges de la bourgeoi-

sie, les autres prol^taires Intellectuels (pour qui la

vie s'annongait dure) ; ils li6rent leur sort a celui

de la classe ouvri6re, se m616rent aux combattants.

lis apportaient leur 6nergie et leur bonne volont6,

— et ils furent acueillis fraternellement.

Gette collaboration d'intellectuels a la revolution

favorisa la reorganisation des 6coles, des m^thodes
d'^ducation et aussi la transformation des profes-

sions lib6rales.

D6sormais, les medecins, les chirurgiens, n'eu-

rent pas a faire commerce de leur savoir et de leur

experience. Leur profession devint une fonction

sociale, acceptee et remplie par passion profession-

nelle, — par d6sir de soulager les souffrances hu-
maines et non par interSt mercantile. Deja, dans la

societe capitaliste, des symptomes de cette trans-

formation se percevaient : apr6s qu'un praticien de

grand renom avait donn6 ses soins aux riches, a

des taux exhorbitants, il lui plaisait de soigner gra-

tuitement les pauvres diables, — et quelquefois

meme de les aider de sa bourse. La plupart ob^is-

saieni alors a un mobile sentimental, — sans attri-

buer a leurs gestes de solidarite humaine un sens

de critique sociale. Mais, quel que fut le mobile de

13
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leurs actes, ceux-ci n'en gtaient pas moins une pro-

testation contre les in6galites choquantes, contre le

mercantilisme oblig6, — et ils tendaient ci r6tablir

r^quilibre. G'est pourquoi ces docteurs, qui se

croyaient siraplement charitables, 6taient plus pre-

par6s que d'autres aux pratiques communistes de

la Tie nouvelle.

Egalement, les arcbitectes, dessinateurs, ing6-

nieurs, chimistes, et autres, ocrdirent leurs ant6-

rieures situations privil6gi6es ; ils devinrent des

collaborateurs utiles et pr6cieux pour le bon fonc-

tionnement de la soci6t6, raais leurs talents ne leur

constituerent pas droit a un traitement de faveur.

Les associations professionnelles qui, dans les

branches lib^rales, existaient pr6c6demnient, se

transformerent en syndicats et se f6d6r6rent. Ces

groupements eurent une vie autonome, tout comme
les autres corporations et, — comme elles, — parti-

cip^rent k la vie et aux actes de la Gonfed6ration

du Travail.

Ainsi que nous I'avons expliqu6, les professions

lib^rales n'eurent pas des conditions de vie dilT6-

rentes de celles des autres corporations ; leurs syn-

dicats respectifs distribu^rent a leurs raembres la

carte de gratuity, — semblable a celle de tous les

conf6deres, — et donnant droit de consommation

sur les produits existant en abondance ; ils distri-

bu^rent aussi, h chacun, un carnet de « bons jj per-

mettant de cpnsommer ou d'obtenir, dans une pro-

portion 6gale pour tous, les produits rares ou

objets de luxe.
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Sur tous les produits, sur tous les objets que leur

moins grande quaiitit6 obligeait a rationner, la part

de chacun 6tait tMoriquement proportionnelle
;

mais leur partage matli6matique, outre qu'il 6tait

impraticable, eut ete absurde et eut donne des r6-

sultats pitoyables. La repartition logique qu'on eut

vainement chercbee par ce proc6d6, fut obtenue

naturellement par le libre jeu des gouts particu-

liers, des preferences individuelles : les uns se por-

terent vers tels produits, les autres vers tel objet et

cette dispersion des d6sirs, cette vanete des gouts,

realisa I'equilibre entre I'offre et la demande. II fut

loisible a chacun de satisfaire, en proportion ^qui-

valente a la richesse sociale, ses appetits de luxe.

Ge pouvoir 6gal de consommation, attribue indis-

tinctement a tous, ne paraissait excessif qu'a ceux

qui s'etaient tenus confines dans le cadre 6troit de

la vie bourgeoise. Les autres, qui savaient quel tra-

vail d'elaboration prealable avait prepare — de-

puis le milieu du dix-neuvierae si6cle, — les reali-

sations actuelles, s'y pliaient, sinon avec joie, du
moins sans trop grande acrimonie.

II n'avait pas surgi brusquement, en effet, le sen-

timent d'egalite et d'^quivalence des fonctions dont

etait saturee la classe ouvri^re. Depuis longtemps

ses militants — apres avoir condamne les privileges

de la fortune, — enseignaient qu'un etre bumain
n'acquiert pas, grace au savoir, des droits sup^-

rieurs a ceux des autres hommes et qu'il n'a pas a

reclamer une remuneration d'autant plus eievee

qu'il est plus instruit ; ils demontraient que celui

qui est pourvu d'instruction en est redevable a ses
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professeurs, aux travaux accumul^s par les g6n6ra-

tions pass6es, a toute rambiance qui le baigne, —
ce qui lui a permis le d6veloppement de ses facul-

t6s. Et ils ajoutaient : autant les magons, les 6gou-

tiers, les boulangers, les jardiniers, ont besoin du
m6decin, — autant celui-ci a besoin d'eux ; entre

celui-ci et ceux-la il y a ^change de services, par

consequent, il doit y avoir Equivalence de droits et

il est abusif que Tun se targue de son savoir pour

se tailler une part plus grande, au detriment de

celle de ses co-associ6s.

Tons ne furent pas d'humeur a accepter ce nivel-

lement sans maugr6er. A ceux qui s'en chagrinaient,

un docteur r6put6 qui, en regime capitaliste, avait

dissequ6 les plaisirs factices de la grande ricbesse,

versa le baume philosopbique

:

« Avez-vous oubli6, leur exposa-t-il, que ce que

le ricbe pouvait consommer personnellement etait

peu de cbose par rapport k sa fortune croissante ?

« II n'avait qu'un estomac et devait le manager.

Lorsqu'il avait mang6 deux ou trois plats, deux

fois par jour, il avait touch6 la limite de sa faculty

gastrique en quantity. Ses aliments 6taient de pre-

mier cboix, mais la qualit6 optima 6tait vite

atteinte.

« Les pommes de terre, un des meilleurs legumes,

il se les procurait, parfaites, k bas prix. Quant aux

primeurs ou aux produits des autres saisons, leur

prix pouvait s'61ever 6norm6ment sans que leur

agr6ment croisse en proportion. La plupart ne va-

lant pas,, pour la saveur, le fruit, du moment. -i
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« Le meme homme n'avait qu'un lit ; car Tutili-

sation successive de plusieurs aurait trouble son

sorameil sans avantages compensateurs. Les v6te-

ments sont comme les lits. Leur changement pro-

cure plutot quelque g6ne. II faut les essayer neufs,

les faire a votre corps, se faire a eux, ce qui pous-

sait les multimillionnaires eux-m6mes a ne pas

avoir une garde-robe beaucoup plus importante que

celle d'un employ^ de magasin.

*« Get homme n'avait qu'une cbambre, pour la

m6me raison qu'il n'avait qu'un lit ; et ainsi pour

les deux ou trois pieces qui lui servaient r6elle-

ment, le bureau, la salle a manger, le salon intime.

Le reste 6tait pour la reception, pour les autres...

« II pouvait voyager ? Mais, les voyages fre-

quents perturbaient son existence et I'exposaient a

mille d6sagr6ments qui, pour bien des personnes,

etaient plus grands que les distractions recber-

cbees.

« II pouvait associer les autres a ses plaisirs ?

Mais outre que cela pouvait 6tre plus ou moins

agreable d'organiser des distractions au profit

d'etrangers, le plaisir n'6tait pas consomm6 person-

nellement... En ce cas, il y avait un commencement
de socialisation de la richesse... »

Pour conclure, I'optimiste docteur prScbait k ses

confreres I'adaptation au milieu nouveau : il expo-

sait que leur science et leurs talents y seraient

appr6ci6s et mis en valeur, — mais ne leur consti-

tueraient pas de prerogatives ; il 6voquait les joies

et les satisfactions qu'ils 6prouveraient a 6tre des

unites sociales, k 6gal titre que quiconque, — joies
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et satisfactions autrement agr6ables que les bon-

heurs relatifs et artificiels qui avaient pu s'envoler

avec leur fortune pass6e.

Au surplus, si I'homme de profession liberale,

gate par le succes, pouvait se considerer comme
diminu6 dans sa puissance de consommation per-

sonnelle, par contre, au point de vue professionnel,

il se trouvait riche comme il ne pouvait souhaiter

plus.

Les organisations scientifiques, — et leurs mem-
bres, — eurent a leur pleine disposition un outil-

lage perfectionne, des labcratoires splendidement

installes et les moyens de faire toutes les expe-

riences et les recberches soubaitables. D'oii il resul-

tait que si les bommes de science pouvaient arguer

que leur superflu personnel etait reduit, en compen-
sation, — a condition qu'ils fussent passionnes

pour leur art, — ils devaient s'avouer plus reelle-

ment ricbes qu'autrefois.

Les organisations medicales et cbirurgicales, de

concert avec celles du personnel sanitaire, — cba-

cune dans leur sphere, eurent charge de r^organi-

ser les services de sant6 et d'hygiene, en se substi-

tuant a I'impr^voyante et odieuse administration de

PAssistance publique, qui avait 6t6 supprim6e sans

regrets.

Les maisons de sante, les hospices furent trans-

formes, admirablement araenag6s, avec toute I'hy-

giene desirable et le maximum de confort. Rien ne
fut neglige pour faire de ces palais de la douleur
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des lieux ou ie malade trouvait dans un cadre

riant, sinon un apaisement a ses souffrances phy-

siques, du moins un egaiement des yeux, un adou-

cissement moral.

Ajoutons que la maison de sant6, I'hospice,

n'etaient pas obligatoires, — hormis pour les ma-

ladies epid6miques. II etait loisible a chacun de se

faire soigner a sa guise, — a son domicile ou dans

une maison commune. D'autre part, le personnel

sanitaire, autrefois engag6 dans des conditions

d'autant plus defectueuses qu'il ^tait mal remu-

nere, se recruta par afflnit^s, — par vocation, et non

sous I'aiguillon de la n^cessite. Aussi, gardes-ma-

lades et infirmiers apportaient-ils dans I'exercice

de leurs fonetions une douceur et une am6nit6,

trop pares autrefois.

Outre la reorganisation de tous les services ayant

trait a la sante, les syndicats de medecins, de chi-

rurgiens, de pharmaciens, s'occuperent activement

de la refonte des 6coles speciales qui, dor^navant,

allaient fonctionner avec la pleine autonomie, re-

vendiqu6e en vain sous I'ancien regime : les 6coles

s'administreraient elles-m§mes, les Aleves feraient

choix de leurs professeurs ; I'enseignement, sans

perdre rien de ses cotes theoriques, serait plus pro-

fond6ment pratique, technique, clinique.



CHAPITRE XXIV

L'educatlon

Les instituteurs, dont les groupements partici-

paient depuis longtemps ci la vie syndicale, qui, des

premiers, avaient proclam6 la ii6cessite de lib^rer

Tenseignement de la tutelle 6tatiste, de le r6orga-

niser sur des bases corporatives, avec enti6re auto-

noraie, furent parmi les plus chauds partisans de

la revolution. Seulement, tout en participant indi-

.viduellement et selon leur temperament h I'insur-

rection, ils ne prirent pas pr6texte de la gr6ve

g6n6rale pour suspendre leurs classes. lis se dirent

que la gr6ve des 6coles generait plus les parents

que le gouvernement et ils resterent en fonctions,

pensant 6tre plus utiles a la cause du peuple en

veillant sur ses enfants, Les 616ves purent^donc
continuer h frequenter recole... jusqu'au moment
ou, gagn6s par I'exemple de I'entourage, ils flrent

k leur tour la gr^ve gen^rale, — I'ecole buisson-

niere.
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La phase de bataille terminee, quand vint la

p6riode triomphante, la federation des syndicats

d'instituteurs convoqua un congres pour discuter

des methodes d'education et jeter les bases d'un

enseignement rationnel, en concordance avec la

transformation sociale accomplie.

L'ancienne classification en enseignement pri-

maire, secondaire, superieur, qui parquait les fils

du peuple dans la « laique » et reservait les lyc6es

et les colleges pour les flls de la bourgeoisie n'etait

plus admissible. Le systeme des bourses qui, dans

la society capitaliste, temperait I'arbitiaire de cette

classification, rendait un hypocrite hommage a

I'egalite, et permettait a quelques fils du peuple de

sauter dans I'ecole bourgeoise, ne faisait que souli-

gner mieux I'odieux de cette demarcation. Get en-

seignement cloisonne, conforme a une societe d'ex-

ploitation, puisqu'il distribuait le savoir a des doses

differentes, suivant que les enfants etaient destines

a commander ou a obeir, a faire travailler les au-

tres ou a trimer eux-raemes, n'avait plus raison

d'exister dans un milieu de liberte et d'egalit6.

Le travail du Congres fut double : proc6der a la

refonte corporative du corps enseignant, et 61ucider

et d6finir ce que devait etre I'enseignement nouveau.

Sur ce second point, le Congres, auquel partici-

perent, non seulement les delegu6s des syndicats

d'instituteurs, mais aussi de toutes les associations

de I'enseignement, tant des 6coles normales, que de

I'enseignement secondaire et superieur, eut davan-

tage le caractere d'une enquSte approfondie sur

13. -
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r^ducation, que celui d'un congrfes proprement dit.

Tons ceux qui eurent sur la question une idee a

soumettre ou un projet a exposer, purent s'y faire

entendre, — donner leur avis, apporter leurs

lumieres.

On se pr6occupa d'abord de la refonte corpora-

tive, pour en modifier les rouages et le mecanisme
;

on elimina les inutilites et les superfetations, et, ici

comme partout, on substitua la vivifiante autono-

mic a Tautoritarisrae ^touffant.

\pr^s ce prelLminaire remarliement profession-

nel, — qui etait d'ailleurs intimeraent 116 a celui de

Tenseignement, — les grandes lignes de celui-ci

furent d^flnies :

Les deux enseignements, primaire et secondaire,

seraient fondus en un seul, — rationnel et integral.

Tons les enfants, quelles que soient leurs apti-

tudes ou leurs capacit6s, puiseraient a la source

commune du savoir, — leur d6veloppement ulte-

rieur, pour divergent qu'il fut, ne pouvant ^tre que

le resultat d'une plus ou moins grande aptitude k

apprendre, a s'assimiler les connaissances bu-

maines.

Le corollaire de ces premisses fut le respect

absolu des droits de I'enfant, — de I'homme de

demain. L'enfant fut consid6r6 comme un etre fon-

ci^rement libre et ind6pendant, — mais en voie de

developpement, — et il ne fut reconnu a personne,

ni k un individu, ni a un groupe, le droit de petrir

son cerveau, de lui inculquer telles mani^res de

voir et de penser, plutot que telles autres.

Les droits des parents sur le cerveau de I'enfan,
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furent nies, proclam^s tyranniques et arbitraires.

On ne voulut pas plus leur reconuaitre le droit de

lui petrir le cerveau a leur guise, que celui de lui

devier la colonne vertebrale. Les pretentions de

raeme ordre que pourraient Youioir s'arroger sur

I'enfant ses 6ducateurs, furent condamn6es aussi

categoriquement.

Cette notion, qui posait a la base la souverainete

de I'etre bumain, et declarait qu'on devait le respec-

ter, dans son germe et dans sa fieur, allait etre la

pierre angulaire de I'education distribuee a tous

avec une egale largesse.

Faire des bommes ! barmoniquement d6\elopp6s,

— pbysiquement, intellectuellement et moralement,
— et, par cela meme, aptes a porter leur activite

au maximum, dans la direction de leur cboix. Tel

fut le but

!

La culture physique fut le point initial de la m6-
tbode d'instruction pr6conis6e, — car il fut admis

que le developpement intellectuel est en rapport

avec I'activite physique. Pour les notions 61emen-

taires, et aussi pour Tarithm^tique, la geometrie,

les sciences naturelles, I'enseignement fut rendu

aussi concret, aussi pratique que possible. Pour ces

diverses branches du sayoir, nulle fausse orienta-

tion n'6tait a redouter. La difficult^ commengait

avec I'etude de I'histoire : il fut recommand^ aux
educateurs d'exposer les faits historiques avec la

preoccupation, non de faire partager leur concep-

tion a leurs eleves, mais avec celle de les mettre en

mesure d'apprecier et de juger, — de se former une

opinion qui emane Men d'eux et qui ne soit pas un
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reflet de la personnalit6 du maitre. Gelui-ci devait

done viser a provoquer I'^veil des jeunes intelli-

gences, non en fatiguant leur memoire, mais grace

a une gymnastique pedagogique, basee sur rexp6-

rience, sur les faits et leur explication.

La meilleure des instructions allait consister h

donner a I'enfant des notions solides, exactes, et

surtout, a lui inculquer si fortement le gout du

savoir que cette passion I'^treigne toute sa vie

Au jeune homme, dont le d6veloppement indivi-

duel aurait 6t6 pr6par6 par cette Education qu'on

pourrait qualifier de « primaire » serait laiss6 le

choix de I'enseignement « secondaire » qu'il lui

agr6erait de recevoir. Get enseignement theorique,

large, profond, ne rappellerait que tres vaguement

Tenseignement des anciens lyc6es. Loin d'etre un
enseignement « mort », il serait, au contraire, tr6s

vivant : les sciences y tiendraient le premier rang

et, a I'enseignement g6n6ral serait jointe une ins-

truction professionnelle, — pratique, technique,

mais non sp6cialis6e. Les besoins sociaux n'6tant

plus les m6mes qu'en p6riode capitaliste, on ne se

preoccuperait pas, dans ces 6coles, de faire 6clore

des magistrals, des notaires, — et autres specimens

des esp6ces malfaisantes disparues, — mais de

faire des hommes industrieux, a I'intelligence ou-

verte, au savoir judicieux, et capables d'etre utiles

a eux-m6mes et h leurs semblables.

De la, le jeune bomme pourrait, k son gr6, aller

faire un stage dans les 6coles d'enseignement tech-
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nique, d'industrie, de metiers, d'agriculture, — qui,

d6ja, existaient a I'etat embryonnaire dans la so-

ciety bourgeoise.

Ces colleges techniques sortaient du cadre de

I'enseignement proprement dit. La, s'acheverait ce

qu'autrefois on appelait I'apprentissage. Ces colleges

allaient etre le trait d'union entre les 6coles et la vie

de production. En continuant la comparaison avec

la vieille classification, ils se pourraient comparer

aux ecoles d'enseignement sup^rieur. Pour I'indus-

trie, I'agriculture, les sciences, ils equivaudraient a

ce qu'etaient anciennement les facult^s de droit, de

sciences et de lettres pour les professions lib6rales
;

ils equivaudraient aussi aux nouvelles 6coles de m6-
decine, de chirurgie, de pharmacie.

Ces colleges techniques allaient 6tre une Emana-

tion des federations corporatives ; les colleges de

medecine, de pharmacie, relevant du corps medical

ou pharmaceutique ; ceux d'agriculture, relevant de

la federation terrienne ; ceux du tissage, de la fede-

ration du textile, — et ainsi des autres.

II ne fut pas etabli de distinction entre les gar-

Qons et les filles ; les deux sexes seraient eiev6s en-

semble, dans les mSmes ecoles, sur pied d'egalite.

Non pas qu'on pretendit astreindre la femme aux

memes travaux que I'homme, mais parce que la co-

education etait tenue pour la meilleure des prepa-

rations a la fusion morale des sexes.

Quand les flllettes deviendraient jeunes filles, elles

feraient un stage dans les colleges sp6ciaux ou se-

raient enseignes les metiers feminins, et ou elles se
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prepareraient aux fqnctions sociales, adequates a

leurs gouts.

L'enseignement integral, dont nous venons d'es-

quisser les grandes lignes,fut I'oeuvre du Gongres des

syndicats d'instituteurs et de professeurs et sa coor-

dination relevait de ces groupements, desormais fon-

dus entre eux, unifies. Cependant, a cote, sans qu'il

soit porte atteinte a I'autonomie du corps ensei-

gnant, des associations de scolarile se formerent,

auxquelles s'afflliaient les parents qui s'interessaient

aux questions d'education. De concert avec les 6du-

cateurs, ces associations s'ingeniaient a embellir les

ecoles, a perfectionner les methodes d'education.

Tandis que se mettait en osuvre, avec la collabo-

ration de tons, cet enseignement profondement hu-

main, autour des chaires des professeurs s'empres-

sait la generation nouvelle, heureuse de vivre, avide

de savoir. EUe n'avait pas les tares qui glagaient au-

trefois les jeunes hommes : la secheresse de coeur,

les apres envies de parvenir, de jouer des coudes au
detriment des camarades, qui dans la vieille societe

etouffaient les sentiments genereux.

Gette jeune generation, ignorant les apprehensions

du lendemain, n'6tant pas 6treinte par les angoisses

de I'avenir, n'apercevant nul point noir a I'horizon,

etait toute vibrante et aimante, — saine et forte !
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La creation de Tabondance

La crainte de la disette, qui fut si obsedante aiit

premieres heures de la revolution, 6tait disparue.

L'elan donne a la production avait et6 si intense

que I'abondance croissait, montait en inondation,

— et avec elle grandissait Fenchanteraent. La joie

de vivre fluait, s'6pandait. Et on riait des inquietudes

d'hier.

Gependant, pour vaines qu'eussent 6te ces inquie-

tudes, il etait comprehensible qu'elles aient pr6oc-

cupe les meilleurs et les plus optimistes des revo-

lutionnaires.

Quand se fit la transition entre les deux regimes,

on savait combien les crises de surproduction qui

d6sequilibraient la soci6t6 capitaliste etaient artifi-

cielles : on savait que jamais il n'y avait eu reelle-

ment pl^thore, mais seulement crises d'engorge-

ment, resultant d'une repartition inegale et insuffl-

santeJ
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Si les paysans se plaignaient d'avoir trop de fruits,

trop de cidre
; si les vignerons j^remiaient contre

la mevente
; si les pecheurs rejetaient a I'eau le

poisson que les mareyeurs refusalent de leur ache-
ter

;
si les magasins 6taient encorabres de chaus-

sures, de vetements, — ce n'etait pas qu'il y eut
trop de fruits, de cidre, de vin, de poissons, de chaus-
sures, de vetements... puisque des populations en-
ti6res manquaient de tout cela !

Par consequent, il 6tait a prevoir que, la consom-
mation devenant libre, la surproduction pr6tendue
n'existerait pas longtemps.

D'autre part, les theoriciens de I'exploitation liu-
maine avaient tellement ressass6 que la contrainte
etait indispensable pour astreindre I'borame au tra-
vail, car, sans I'aiguillon de la faim, sans I'appat du
gain, il s'adonnerait a la paresse, que ces affirma-
tions saugrenues avaient fait naitre des apprehen-
sions.

S'il advenait ce que pretendaient ces mauvais au-
gures. Si le peuple, 6coeur6 et las de travailler pour
les autres, se refusait h travailler pour lui-meme, la
mis6re ne serait pas vaincue !... Et, bientot, la reac-
tion triompherait a nouveau.

N'etait-ce pas ainsi qu'avaient sombre les revolu-
tions anterieures ?

En 1848, le peuple versa son sang pour conquerir
la republique et il mit a son service trois mois de
mis6re... Mais son sort, loin de s'ameiiorer, empira.
Vinrent les fusillades de juin ! Puis, comme les
affaires allaient mal, comme le travail ne marcbait
pas, la miche se fit plus rare que sous la royaute.
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Aussi, d6sillusionn6, le peuple laissa faire le coup

d'Etat de 1851.

Une perspective identique n'6tait-elle pas a re-

douter si, une fois les reserves capitalistes 6puis6es,

le r^approvisionnement devenait impossible ? N'y

avait-il pas a craindre que la discorde se d^chalnat

dans les rangs ouvriers et que la bourgeoisie en pro-

fitat pour retablir son r6gne ?

Au congrfes confederal, ce doute pesa sur les d616-

gues syndicaux. G'est pourquoi ils n'os6rent pas fixer

plus bas qu'a huit heures le maximum quotidien de

la duree du travail. En la circonstance, ils ne firent

que traduire les sentiments de la masse ouvri6re :

elle aussi, encore troubl6e par les prejuges et les

erreurs dont on I'avait berc6e, redoutait de ne pou-

voir assurer I'ensemble des besoins sociaux.

L'exp6rience prouva tot corabien ces frayeurs

6taient mal fondles. Jamais I'ardeur au travail

n'avait 6t6 si vive, si unanime, — sauf peut-6tre en

1791, alors que le paysan qui venait de liberer la

terre des privileges f6odaux, de I'arracher au sei-

gneur, sentit la dignit6 humaine s'6veiller en lui et,

libre, foulant un champ libre, se mit de tout son

cceur et de toute son ame au labour. Ces beures

splendides, on les revecut ! Et, cette fois, paysans et

ouvriers avaient memes enivrements, m6mes entbou-

siasmes. Aussi, avec quel entrain on se mit au tra-

vaU!

Rares furent ceux boudant h la besogne. Tene-
ment rares, que les syndicats d6daignerent de pren-
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dre a leur egard des mesures de boycottage effectif.

On se borna a les trailer par le in6pris, h les tenir a

Tecart. Les paresseux furent aussi mal vus que

Tetaient autrefois les mouchards et les souteneurs.

Ceux-ci avaient des metiers qui nourrissaient fort

bien leur homme, — mais ils 6taient meprises, re-

gardes comme avilissants. Aussi les individus qui

manquaient assez de respect d'eux-ra6mes, n'avaient

pas desir de proprete morale et qui se moquaient

assez de la deconsideration pour manger de ce pain-

la, avaient ete des exceptions.

Ils furent egalement des exceptions les faineants

qui pr^fererent subir le mepris de leur entourage au

lieu de s'adonner a un travail manuel, qui n'avait

rien d'une corvee fastidieuse et 6tait une gymnas-
tique physique, musculaire, necessaire a la sant6.

On avait tant glorifle, autrefois, le d6sceuvrement

et la faineantise, — tandis qu'on tenait le travail

en mesestime, — qu'il n'y avait pas a s'etonner que

le desir de vivfe en parasites n'ait pas spontanement

disparu, chez des etres gangrenes par le milieu bour-

geois, Pourtant, outre que cette propension ci la

paresse fut tre§ restreinte, elle ne fut que momenta-
nee : c'6tait une malaria morale, endemique au ma-
rais capitaliste, qui persistait apr^s sa disparition,

mais que la saine atmosphere nouvelle allait dis-

siper.

On travailla done avec une vigueur qui avait 6t^

inconnue dans les usines et ateliers patronaux. Ge

n'etaient plus des esclaves, des salaries, courb^s

sous une corvee d^plaisante, qui leur pesait d'au-

tiuit plus que, souvent, elle avait un resultat inutile
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ou nuisible : c'^taient des hommes libres, travail-

lant pour leur compte, et, par consequent, apportant

a remplir la tache qu'ils avaient consentie un achar-

nement inoui.

La bantise que le necessaire vint a manquer fit

accomplir des prodiges. On trima d'arrache-pied. On
donna un effort colossal, — qu'on eut refuse de don-

ner en travail salarie. Dans certaines usines, de leur

plein gre, des camarades s'imposerent un travail

supplementaire, afin d'accroltre la quantite de pro-

duits disponibles pour tous ; ailleurs, des hommes,
ayant atteint I'age du repos, r6clam6rent leur place

a I'atelier, ne voulant pas accepter d'etre liberes du
travail tant qu'on n'aurait pas acquis I'absolue cer-

titude de I'abondance.

Dans les enormes agglomerations humaines, —
Paris, entre autres, — la peur de manquer de pro-

duits d'alimentation fut la grande obsession, Afin

de parer a cet hypotbetique peril, des travailleurs

s'enrolerent par milliers, pour cultiver la terre, dans

les vastes fermes des environs. Ges domaines, les

syndicats d'ouvriers agricoles et de maralchers, —
qui pullulaient dans la region et qui, depuis long-

temps etaient associes a Taction confederale, — en

avaient pris possession sans d61ai. Des equipes s'or-

ganiserent auxquelles s'incorpor6rent les Parisiens,

se laissant guider sans infatuation par les cama-
rades comp6tents. Dur fut leur travail, — 6tant

donne leur manque d'habitude, — mais il ne fut pas

barassant et rebutant comme I'etait le labeur agri-

cole d'antan. On eut recours a toute la macbinerie

utilisable ; d6fonceuses et cbarrues automobiles
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flrent merveille. On fit si bien qu'en quelques mois

on acquit la certitude de r6colter r6guli6rement

assez de legumes, de pommes de terre, de bl6, pour

sufflre aux besoins de la population parisienne.

Gomme, d'un autre c6t6, il n'aYait pas 6t6 n6glig6

de nouer des relations ayec les populations terrien-

nes plus 61oignees, on fut pleinement rassur6 : d'un

bout a I'autre du territoire, — nulle part ! — il n'y

aurait crainte de disette.

Pour la production industrielle et manufacturi^re,

les apprehensions furent moindres. On s'attacha

a se suffire avec la production nationale, — du moins

le plus possible, — afln de n'avoir a recourir a I'ex-

portation que dans une proportion restreinte. Entre

autres, il fut palli6 a la p^nurie de mati^res pre-

mieres, — comme les cuirs et la laine, — par le

considerable d6Yeloppement de I'elevage, rationnel-

lement organise, qui satisfaisait en mSme temps aux

besoins d'alimentation carnee.

La transformation des mati^res premieres, en pro-

duits industriels et manufactures, ne pr6senta pas

d'insurmontables difflcultes. Le machinisme avait

deja attaint un si haut degr6 de perfectionnement

que, — tel que I'avait transmis la societe bourgeoise,

— il permit de faire face aux besoins essentiels,

sans de graves soucis.

Au point de vue industriel, tons les efforts se con-«

centrerent pour attenuer — sinon faire disparaltra

completement, — la malfaisance des industries,

dangereuses, des metiers malsains. En la circpns-
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tance, avoir r6duit la dur6e du travail etait un pal-

liatif insufflsant, — 11 fallait que la besogne ne fiit

plus un supplice, une souffrance. C'6tait n6cessaire,

afin que ces travaux ne soient pas d61aisses, — et

surtout, afin qu'il soit 6tabli une equivalence rela-

tive entre toutes les besognes sociales, car il etait

dor6navant inadmissible et inacceptable que les

unes soient quasi agr6ables, tandis que d'autres res-

teraient, comma par le pass6, un travail de gal6-

rien.

Les syndicats de ces corporations flrent appel h

toutes les initiatives, au savoir des professionnels et

des ing6nieurs. Gomme 11 ne s'agissait plus de met-

tre des vies humaines en balance avec le prix de

revient d'un produit ou d'une besogne indispensable,

on arriva a des solutions satisfaisantes.

II importait peu, en effet, que pour amener au
point de consommation un produit quelconque, 11

faille d6penser le double ou le triple de temps qu'au-

trefois, pourvu que ce travail ne fut pas n6faste, h

ceux qui en avaient pris charge et qu'il s'accomplit

dans des conditons d'hygiene acceptables.

En bien des cas, tant en outillage qu'en proc6des

de fabrication, les transformations a accomplir

6taient connues ; 11 n'y eut qu'a les appliquer. SI

cela n'avait pas 6t6 fait pr6c6demment, la faute en

6tait aux patrons, qui s'y 6taient refuses pour ne

pas accroitre leurs frais g6n6raux, — et aussi aux

ouvriers qui, par accoutumance, manque de re-

flexion (et, h61as ! sous Taiguillon du besoin !...) se

souraettaient h des besognes qu'ils savaient entral-
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ner rapidement des d^sordres organiques graves,

sinon la mort.

Dans cette voie de ramelioration teclinique et

hygi^nique, on arriva a des r6sultats considerables,

Ainsi, grace ci des agencements scientiflques et a

divers proc6d6s et m6thodes, le travail des 6goutiers

n'offrit plus les dangers redout6s ; dans les verre-

ries, le soufflage m^canique et la fabrication 6gale-

ment m6canique des verres a vitres furent generali-

ses et, grace a des am6nagements bygieniques, ces

travaux cesserent d'etre un infernal labeur ; dans

I'industrie du fer, de I'acier, dans les usines de pro-

duits chimiques, dans les manufactures de tissage,

— partout ! — des transformations de meme ordre

s'op6rerent.

Le travail de blancbisserie qui 6tait rest6 si pri-

mitif, avec les petites boutiques ou le triage des

linges 6parpillait les germes des maladies infec-

tieuses, avec les lavoirs mal agenc6s et incommodes;

ce travail qui, quand on avait tent6 de I'industriali-

ser, ne I'avait 6t6 qu'au detriment de la sante des

ouvrieres, car il devenait pour elles plus meurtrier

encore, — fut modifl6 de fond en comble.

La paniflcation qui, jusqu'au vingti6me siecle,

etait restee pi^historique, fut bouleversee aussi ; les

fournils infects et mal aeres furent supprim6s ; le

geindre ne mela plus sa sueur a la pate, la machine

fit le travail du petrissage.

Maintes autres industries furent 6galement trans-

formees de fond en comble, Aucune branche de I'ac-

tivite humaine ne fut d^laissee ; en toutes, le g6nie

inventif apporta des perfectionnements qui d6cu-
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plaient le rendement et faisaient disparaitre toute

trace de servitude de I'liomme : il n'6tait plus I'es-

clave, mais le maltre de la machine !

On mit en application quantity de decouvertes

restees en sommeil, — qu'on.n'eut qu'a puiser aux

Arts et Metiers ! On assista a une merveilleuse

floraison d'inventions qui n'avaient pu percer pr6-

c^demment, — etouffees qu'elles etaient par Tindif-

f^rence, le mauvais vouloir, la routine ou Ti"-

t6ret.

Les grandes compagnies d'exploitation, les gros

capitalistes avaient, en effet, coutume d'acheter les

brevets de perfectionnement a leur machinerie ou

leur outillage pour en eviter I'eclosion. On en eut

une preuve palpable a la prise de possession des

usines parisiennes, generatrices d'electricit6 : dans

leurs greniers on d6couvrit, entre autres, toute une

s^rie de compteurs d'electricite, plus perfectionn^s

les uns que les autres. La Gompagnie en avait achete

les brevets aux inventeurs, non pour les exploiter,

mais pour les supprimer, afln de s'6viter une refec-

tion de materiel.

Que d'exemples semblables se pourraient citer !

Que d'hommes de genie avaient pati des entraves

apportees a la realisation de leurs projets ! Gombien

n'avaient pu les mener a bien faute de ressources ?

Gombien s'etaient buttes aux haines de leurs con-

temporains ? Ccmbien avaient succombe en route,

emportant leurs d^es dans la tombe ?
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Au dix-huiti^rae si^cle, Jacquard 6tait pourchass6

et son metier mis en pieces et brul6 par les canuts

lyonnais qui craignaient pour leurs salaires ; a la

fin du dix-neuvieme si6cie, le metier Northrop 6tait

aussi maudit dans les filatures que I'aTaient 6t§, un

demi-si6cle auparavant, les muU-jennys ;
quand

Lebon trouva I'^clairage au gaz, nul en France n'eut

rintelligence et I'audace de le mettre a m6me d'ap-

pliquer son proc6d6 ; Achereau, inventeur f^cond,

qui enrichit une pl6iade de capitalistes avec la ving-

taine de decouvertes qu'il fit au cours de sa vie,

mourut de faim dans un taudis, a M6nilmontant

;

Martin, I'inventeur du frein a vide qui a 6vit6 tant

de catastrophes de chemin de fer, fut ridiculise et,

tandis qu'il v6getait et mourait quasi dans la misere,

sa decouverte se vulgarisait, sous le nom de frein

Westinghouse, — des Americains, auxquels elle

rapporta des millions, I'ayant mise en pratique
;

I'inventeur genial, le po6te merveilleux, Charles

Gross, I'inventeur de la photographic des couleurs

et du phonographe — qu'exploita Edison, — v6g6ta

toute sa vie ; Mimault, I'inventeur du tel6graphe

« Baudot », mourut au bagne pour avoir tir6 un

coup de revolver sur le parrain et le profiteur de

son appareil...

Et que de noms seraient a aj outer a ce martyro-

loge !
,

Ah ! elle avait 6t6 une rude maratre, la soci6t6 ca-

pitaliste, pour les hommes qui sortaient de I'orni^re !

Quand elle ne les tuait pas, elle les ridiculisait : ses

savants offlciels portaient condaranation contre les
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pr6curseurs, prouvant a grands renforts d'argu-

ments, qu'ils etaient des d^sequilibres, des fous, —
ou des ignorants.

Desormais, il n'en etait plus ainsi. L'hoimne q^
avait une idee en tete pouvait, sans entraves, en

poursuivre la realisation. Nul n'ayant interet a s'op-

poser a la mise en pratique de ses projets, tous les

concours lui etaient acquis. Si c'etait un perfection-

nement a une machine, ou bien un procede nouveau

dont il revait I'application, il trouvait, parmi les

caraarades de la corporation, non seulement un
appui, mais quelquefois un conseil utile.

La main-d'oeuvre ne manquait pas. Non plus la

raati^re premiere. Tous les essais se tentaient. On ne

reculait meme pas devant une experience douteuse,

sous le vain pretexte d'6viter un gaspillage de travail

et de mat6riaux. On preferait courir I'alea d'un 6cliec

que s'exposer a negliger une decouverte precieuse.

Gette mentalite, nee de la revolution, etait le

contre-pied de la mentalite bourgeoise, qui avait et6

toute de mison6isme et de conservatisme.

La caract6ristique du regime capitaliste avait 6t6

la peur du cbangement, de toute secousse, de toute

modification : on se complaisait dans I'immobi-

lisme ; I'ankylose et la petrification pouvaient etre

tenues pour rid6al. -

Maintenant, c'etait I'opposS ; la plasticity etait

I'essence du regime ; son 6quilibre etait obtenu par

son extreme mobility
; grace a ce perpetuel devenir,

la societe allait etre en constante transformation, en

progres ind6flni. ^
H
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II decoulait, de cette saturation du milieu nou-

veau par la tendance ci la variabilil(^, un id^al de

vie plus 6\ev^ que jamais.

L'6galil4 d© bien-etre n'avait pes engendr6 la non-

chalance et la veulerie et, loin d'avoir tari les sour-

ces de Temulation, elle les avait purifi^es. Ceux qui,

autrefois, avaient supput6 que, si rappat du gain

disparaissait de la soci6t4 Fesprit de recherche,

d'ontreprise, le gout de savoir et de d6couvrir, en

seraient atteints, pouvaient constater combien de

telles assertions etaient errondes.
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Complications exterieures

La profonde secousse sociale qui transformait si

completement la physionomie de la France, avait eu

sa repercussion dans FEurope entiere. Les peuples,

incites par I'exemple de la classe ouvriere fran-

gaise, aspiraient a marcher sur ses traces,

Chez les nations latines, la royaut6 avait ete jetee

bas, et espagnols et italiens s'effor^aient de bruler

les etapes, afin que leur revolution ne soit pas res-

treinte a une simple modification gouvernementale

et pour qu'elle acquiere le caractere social qui, seul,

pouvait la rendre f6conde. Dans les pays saxons, la

foi en la greve generale etant moins ardente, les

peuples li6sitaient a se lancer dans I'aventure.

Les gouvernements qui etaient encore debout, re-

doutant de ne pouvoir comprimer ind^flniment la

pouss6e emancipatrice, en baissaient d*autant plus

la revolution. Entre eux et le regime nouveau qui
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s'instaurait en France, les relations diplomatiques

avaient 6t6 rompues, des la premiere heure. G'^tait

normal. II ne pouvait guere y avoir contacts et rap-

ports entre les organismes economiques, issus de la

revolution, — qui etaient la negation de tout gou-

vernement, — et les excroissances politiques

qu'^taient les Etats, aussi bien monarchiques que

deraocratiques.

II y avait bien, en France, au sommet du reseau

syndical, le Gomit6 Confederal, form6 par les del6-

gues des organisations federatives. Seulement, Teut-

on voulu, qu'il n'y avait pas d'6quivoque possible :

ce comit6 ne pouvait faire figure de gouvernement.

Ge fut cependant devant lui que s'6voqua la question

des relations diplomatiques avec les gouvernements

etrangers. Les maintiendrait-on ? II fut conclu par

la negative. Par contre, il fut convenu de raffermir

et de developper les relations anterieurement exis-

tanles, entre les federations et les confederations

ouvri^res de tous pays. Ges decisions avaient regu

I'unanime approbation du congres confederal.

Gette solidarity internationale entre les peuples

etait un besoin d'autant plus pressant que les gou-

vernements etrangers songeaient a intervenir dans

les affaires interieures de la France. Le pretexte

avait ete commode a trouver ; n'avaient-ils pas le

devoir de sauvegarder les interSts de leurs natio-

naux ? D'abord, de ceux etablis en France, et dont

les commerces et les industries etaient ruines, et

aussi de ceux, porteurs de titres fran^ais (rentes sur
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I'Etat, actions de chemins de fer, de mines et autres)

que la faillite flnanciere lesait ?

Les gouvernements s'emouvaient done par solida-

rite capitaliste, — tout comme en 1792 leurs prede-

cesseurs s'etaient emus par solidarite dynastique.

Tout comme en 1792, la revolution leur portait om-
brage et lis revaient de la noyer dans le sang, pour

en flnir avec son action pros61ytique.

"L'empereur allemand, qu'appuyait un patronat

puissant, solidement organist et tres combatif, prit

la tete de la nouvelle coalition, avec d'autant plus

d'empressement qu'il sentait le bouillonnement ga-

gner les grands syndicats ouvriers allemands. D'au-

tre part, 11 etait incite a cette offensive contre la

revolution fran^aise par les Emigres qui avaient pris

Strasbourg pour centre de ralliement, et qui se d6-

pensaient en manoeuvres r6acteuses, quemandant

le concours de tons les gouvernements contre leur

« patrie ». Contre elle, c'etait surtout I'Allemagne et

I'Angleterre qu'ils tachaient d'emouvoir et de mobi-

liser ; ils revaient d'encercler la revolution et ils

combinaient de faire concorder I'invasion par terre

et I'attaque par mer avec une nouvelle Vendee.

Ainsi, rbistoire se recommen?ait : Strasbourg

repetait Goblentz ! La bourgeoisie du vingtieme

siecle singeait les aristocrates du dix-huitieme et

pastichait I'armee de Gonde !

Nombreux avaient 6t6 les capitalistes qui, aux pre-

miers incidents r6volutionnaires s'6taient refugies

dans la ville rbenane ; nombreu* ^"ssi furent le^

14.
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fuyards qui, apr6s la destruction du camp de Cha-

lons, y prirent leurs quartiers. II y avait la, de

grands financiers ayant partie liee avec leurs con-

freres d'outre-Rhin ; il y avait les trusteurs de la

raetallurgie et des mines, associes, eux aussi, avec

leurs pareils d'Allemagne
;

puis, s'y coudoyait le

personnel gouvernemental et parlementaire, ainsi

que les families dynastiques de la republique. Der-

riere eux, s'amassait une horde d'aventuriers, apa-

ches de divers mondes, offlciers de fortune, emi-

gres de tout ordre, qui pref^raient continuer a vivre

la en parasites que s'adonner au travail.

A tous ceux-la, cette ville, detach6e de la France,

leur semblait etre le meilleur abri : ils s'y sentaient

a raise, sous les plis du drapeau allemand, — et

desormais, le meilleur alli6 leur paraissait 6tre I'em-

pereur germanique.

De meme que les emigres de 1792 avaient mis au-

dessus de la nation la fld61ite a leur roi, de mSme, a

I'heure pr^sente, pour les nouveaux Emigres, I'idee

^e patrie 6tait elimin^e par I'id^e de classe, — aussi,

les capitalistes frangais trouvaient-ils normal d'en

appeler a I'Allemagne capitaliste, contre la France

ouvriere.

Aux premieres rumeurs des menaces d'interven-

tion 6trang6re, le Gomit6 Gonf6d6ral — qui n'avait

aucune quality pour prendre une decision, — en

appela au peuple lui-m6me, par le canal de ses orga-

nismes corporatifs : il convoqua un Gongres general

de tous les syndicats.

Gette consultation populaire — qui etait la

deuxieme depuis le nouveau regime, — se fit rapi-
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dement. En quelques jours, les delegues etaient

choisis et ils se reunissaient a Paris. II y avait la

des del6gues de toutes les branches de I'activite hu-

maine. Toutes les professions etaient representees,

toutes 6tant desormais groupies en federations et en

syndicats, — et toutes ayant qualite pour disci'tp'-

et decider des int^rets gen6raux.

Tous les d^legu6s abhorraient la guerre avec une

intense passion. lis en avaient la baine, — et aussi

I'epouvante. lis la redoutaient, non seulement pour

les maux effroyables qui lui font cortege, mais

encore — et surtout ! — pour ses pernicieuses con-

sequences. Ils Yoyaient en elle un torrent de bar-

baric qui risquait de ravager la belle barmonie

naissante.

Et pourtant, on ne pouvait laisser ecraser la revo-

lution ! II fallait la defendre !

Mais, comment ?

Apr6s d'angoissantes discussions, le Congres rej eta

le projet de defense militaris6e, qui eut impliqu6

un retour vers I'ancien regime. II considera que

ce serait acheter trop cher la victoire, s'il fallait

la devoir a une armee reguli^re, reconstituee pour

la circonstance. II ne voulut pas, pour se garer

d'un peril ext^rieur, se creer un redoutable p6ril

int6rieur.

II fut done decide de ne pas recourir au systeme

ancien, qui consistait a opposer des masses armies

et a les precipiter les unes contre les autres. On
convint de faire front aux attaques exterieures par
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line guerre en ordre disperse, — qui ne serait pas

una vulgaire guerre de guerillas, mais une lutte

inexorable et sans pitie. 11 s'agissait de mettre a

profit, pour la defense, les dernieres decouvertes

scientifiques, — en faisant, sans scrupules, litiere

du pretendu droit des gens.

On partit de ce principe que, plus terribles pour-

raient etre les expedients auxquels on aurait recoups,

plus efflcaces ils seraient, et plus courte serait la

guerre.

Des commissions speciales, composees de techni-

ciens energiques et audacieux, se mirent a la

besogne. La plus grande latitude leur fut laissee

et les moyens auxquels ils allaient avoir recoups,

dont ils poserent les donnees furent approuves par

le Gongres.

Apres avoir pare aux mesures de salut public

qu'imposaient les menaces de reaction exterieure,

le Gongres tint a afflrmer son inebranlable confiance

en I'avenir par une decision qui prouverait la fecon-

dite de la revolution. Une enquete precise, ayant

demontre qu'en tenant compte des reserves neces-

saires, le niveau de la production d6passait tr6s

largement le niveau de la consommation et qu'il

pouvait etre satisfait a celle-ci avec un temps de

travail beaucoup plus reduit, le taux moyen de la

journee fut ramene a six heures, au lieu de buit.

Cette decision, en un pareil moment, prouvait

combien les confederes 6taient siirs d'eux-memes ;

quelle foi etait la leur et combien peu les emotion*
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naient les preparatifs d'invasion qui, en peu de

jours, allaient peut-6tre mettre leur oeuvre en peril.

Avec une activite qu'imposait I'fiventualite des

6venements, les Commissions de defense commen-
cerent leurs travaux. Elles n'avaient d'ailleurs guere

a innover. II leur sufflsait de preparer la mise en

application de decouvertes deja connues, — meme
par le gouvernement ancien, qui n'avait ose songer

a leur application, parce qu'il les jugeait troo

redoutables.

L'une de ces commissions s'occupa de Futilisa-

tion des ondes hertziennes. Deja, en 1900, Gustave

Lebon avait indique tout le redoutable parti qu'on

pouvait tirer de leurs proprietes : ce savant annon-

?ait alors que, dans un avenir proche, il serait pos-

sible de diriger, a distance, sur les vaisseaux de

guerre, des faisceaux 61ectriques assez puissants

pour provoquer spontanement I'explosion des obus

et des torpilles accumul6s dans leurs flancs
; qu'il

serait egalement possible d'obtenir, — toujours d'un

point eloigne, — la deflagration de la provision de

poudre et d'obus contenue dans une forteresse
;

celle des pares d'artillerie d'un corps d'armee et

celle des cartouches metalliques des soldats dans

leurs gibernes. Quelques annees plus tard, a la suite

de la catastrophe du cuirass6 lena, un savant de

La Seyne, M. Naudin, passait de la theorie a la

pratique et, pour le corapte du gouvernement, il

realisait le premier les previsions de Gustave Lebon :

en 1908, il parvenait a faire exploser a distance une
caisse de poudre
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On 6tait arriT6, dans cette voie, a des realisa-

tions stup^fiantes et d'une puissance incomparable :

on parvenait a faire deflagrer, avec une precision

math6matique, — et a distance, — des amas de

matiferes explosibles, enfouies dans le sol ou enfer-

m6es dans les cales des navires. La commission

vulgarisa cette formidable decouverte et, de suite,

on construisit en quantHe sufflsante les appareils

de radio-detonation, afin d'etre pr^ts a- tout eY6-

nement.

Dans le meme ordre de faits, la commission appli^

qua a des torpilles aeriennes les proc^des de direo-

tion, par les ondes hertziennes, appliques deja aux

torpilles sous-marines. On construisit une flottille

d'aeroplanes pouvant, chacun, emporter quelques

centaines de kilos d'explosifs qui, par un declan-

chement radio-automatique, seraient precipites a

terre au point voulu.

Ces torpilles aeriennes etaient actionnees par un
moteur a essence et dirig^es dans les airs avec le

clavier Gabet : I'op^rateur, install^ a plusieurs kilo-

metres du but a atteindre, lan^ait I'aeroplane t616-

mecanique et, appuyant sur les touches du radio-

combinateur, il le faisait manoeuvrer, virer, aller

en avant, en arrifere. Quand I'appareil 6tait parvenu

au point fix6, I'operateur appuyait sur une touche

sp6ciale du clavier et la provision d'explosifs de la

torpille aerienne 6tait d6tach6e.

Get engin avait une superiority redoutable : lors-

qu'il planait au-dessus d'un camp, la plus grande
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!es imprudences, pour Tarmee qu'il raena§ait, 6tait

!le chercher a arrSter sa course... ce qui ne pouvait

avoir qu'un resultat, — hater la catastrophe explo^-

#ive !

Una commission d'^tudes chimiques et micro-

Mennes s'adonna a des travaux de protection, dans

zn ordre different, — mais dont on devait attendre

des resultats plus terriflants encore : il s'agissait

d'infecter les armees d'invasion, — b^tes et gens ;

fle leur inoculer la peste, le typhus, le cholera...

et ce, en les contaminant grace a des preparations

redoutables, saturees des bacilles pathogenes de ces

virulentes maladies 6pid6miques. Toutes les precau-

tions furent prises pour se garer des repercussions

facheuses, grace aux serums preservatifs et gueris-

seurs dont on disposait.

La mise en pratique de cet eifrayant moyen d'ex-

termination fut combinee de diverses manieres, —
soit en r6pandant dans les eaux, que devraient for-

cement boire les armies d'invasion, des produits

gelatineux ou autres, ensemenc6s de bacilles, —
soit en langant sur I'armee ennemie, du haut d'a6ro-

nefs montes, ou par le moyen des aeroplanes radio-

dirigeables, des bombes en verre qui exploseraient

en eparpillant avec violence des fines aiguilles dont

la piqure inoculerait les bacilles infectieux.

Ces precedes de defense et d'extermination ^taient,

Bous I'avons dit, connus ant^rieurement. Mais lei
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gouvernements s'6taient toujours refuses a en envi-

sager s6rieusement I'application. lis entendaient

garder, mfime sur les champs de bataille, des appa-

rences'de civilisation... des apparences seulement !

Car il y avait davantage de veritable barbarie a

lancer des milliers d'hommes les uns centre les

autres, qu'a employer ces redoutables procedes.

Grace a ces moyens, la guerre fut devenue impos-

sible ! Or, les gouvernements tenaient a conserver

la guerre, — car la peur de la guerre 6tait, pour

eux, le meilleur des artifices de domination. Grace

a la crainte de la guerre, habilement entretenue, ils

pouvaient b^risser le pays d'arm6es permanentes

qui, sous pretexte de prot6ger la fronti^re, ne mena-
^aient, en r6alit6, que le peuple et ne protegeaient

que la classe dirigeante.

Le jour oil on eut su qu'une poignee d'hommes
d6cid6s pouvaient s'opposer ci la violation d'une

frontiere, — ce jour-la, I'opinion publique eut

impos6 la suppression des armies permanentes.

Pour eviter d'etre accul6s a cette alternative, les

gouvernements tinrent secretes et etoufiferent le plus

qu'ils le purent les inventions qui eussent permis

a un peuple de prot6ger son ind6pendance terri-

torial e, grace a la science, — et mieux qu'avec une

arm6e.

Ge qu'avaient refus6 d'envlsager les gouverne-

ments, les confed6res allaient le tenter : sans arm6e,

sans se battre, — rien que par Taction d'une inflme

minority, —= iJls allaient rendre leurs fronlidres

inviolables
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Les precedes de defense auxquels ils allaient

avoir recours, les confederes deciderent de ne pas

les tenir caches. En les rendant publics, les gou-

vernements seraient avisos de la reception qu'on

pr6parait aux envahisseurs. II y avait, en outre, a

cette publicity un autre avantage : celui de faire

connaitre aux masses populatres de l'6tranger qui

consentiraient a coop6rer au crime d'invasion h

quels risques elles s'exposaient.

Des manifestes, en toutes langues, furent done

lanc6s, avisant que, dorenavant, il 6tait constituS

a la frontifere fran^aise, une zone dangereuse, qu'il

gtait interdit a toute bande arra6e de franchir sous

fteine de mort.



CHAPITRE XXVII

La derniere gue.re

Trois corps d'armee p6n6tr6rent siraultan^raent
sur le territoire fran^ais : I'un d^borda sur les

plaines de Flandre, I'autre s'avar §a sur Nancy, le

troisieme sur Vesoul.

Ces corps d'armee etaient formes de.soldats alle-

mands, autrichiens, anglais, de hordes cosaques
et de quelques bataillons fournis par les royaumes
balkaniques et ceux du nord.

Les gouvemements allies avaient une telle certi-
tude d'6craser sans efforts la revolution qu'ils ne
s'6taient pas hates d'agir contre elle. lis entendaient
donner de la solennit6 h la repression. lis la vou-
laient exemplaire. lis voulaient que le chatiraenf
inflig6 k la classe ouvri6re de .^rance fut tel qu'il

gla?at tous les peuples d'6pou\ante et 6touffat en
eux, et k jamais, tout d^sir de r^volte. Et c'6tait pour
apporter au ravage de la France r6yolutionnaire
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davantage de lugubre apparat que les coalises

avaient tenu a ce qu'il fut Toeuvre collective des

armees d'Europe.

La concentration des troupes avait et6 longue. Les

militaires qui avaient la direction des operations ne

s'en etaient pas 6mus ; ils ne consid6raient pas le

temps comme pr^cieux, — tenement ils 6taient con-

vaincus du succ6s. lis s'etaient lourdement moques
des deliberations du Gongres confederal et les tra-

vaux du quarteron de savants qui pretendaient arre-

ter la marche des plus reputes guerriers d'Europe

leur etaient occasion de continuelles plaisanteries.

Ils n'ignoraient pas les decouvertes qui faisaient la

conflance des confederes ; mais, orgueilleux de leur

metier, ils consideraient que rien n'etait superieur

a une forte armee.

Quand ils jugeraient I'heure propice, annongaient-

ils avec hauteur, ils donneraient le signal de I'inva-

sion : en quelques chevaucbees, ils entreraient a

Paris et, apr^s avoir purge la capitale des revolu-

tionnaires, ils retabliraient I'ancien regime.

L'invasion commencee, les etats-majors de I'armee

coalisee se moquerent d'abord. lis I'avaient fran-

chie la fronti6re ! lis campaient sur la fameuse zone

dangereuse ! Et ils ne s'en portaient pas plus mal...

L.'i mort ne les avait pas frappes !

t'les bravades firent bientot place a de I'etonne-

ijL&hl, — nuance d'une pointe d'inquietude, qui allait

consvderablement grandir. Malgre qu'ils fussent

avert! s, les generaux avaient tenement chevilie en
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eux les m6thodes usuelles de la guerre qu'ils s'al-

tendaient a rencontrer une resistance, — si faible

fut-elle... Or, rien ! rien ! ne se dressa devant eux.

Nulle troupe ne leur barra le passage. Les forts qui,

autrefois, gardaient la frontiere, rest6rent silen-

cieux, — la plupart avaient ete demantel6s par les

revolutionnaires eux-memes !

Par contre, la marche en avant etait contrari6e et

rendue difficile par des obstacles varies. II ne fallait

pas songer a utiliser les voies ferrees ; outre que

les ponts etaient coup6s, les tunnels obstrues, il

avait 6te profile de chaque accident de terrain, —
tranchee ou remblai, — pour les rendre plus impra-

ticables encore. Les routes n'avaient pas moins souf-

fert : de place en place, des explosions les avaient

defonces ou encombres, soil de rochers, soit de troncs

d'arbres amonceles.

L'eau manquait. Les puits et les sources 6taient

infectes ; les ruisseaux et les rivieres roulaient des

eaux cbarg6es de produits chimiques naus6eux et

nocifs.

La population enti^re s'etait repli^e, — non sans

avoir emmen6 son b6tail et detruit les provisions et

les recoltes qu'elle ne pouvait emporter.

G'etait pis que le desert ! Devant eux, les enva-

hisseurs ne rencontraient que mines et devastation.

II leur 6tait impossible de s'enfoncer profond6ment

dans le pays ; avant d'aller loin et vite, il leur fallait

assurer leurs communications et le ravitaillement.

Gette guerre s'annon^ait 6trange !

Tenement 6trange qu'au bout de quelques jours,

sans avoir vu un ennemi, ni tire un coup de fusil,
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— simplement sous le poids de I'incertitude et de

ranxiet6, — les soldats se trouv6rent plus demora-

lises que s'ils eussent supports le choc d'une batallle,

entendu siffler les balles ei eclaier obus et shrapnels.

D'ailleurs, I'^tat sanitaire des camps commengait

a d^cliner. Les chevaux avaient ete les premiers

atteints par des maladies epid6miques, qui les ter-

rassaient rapiaement. Quant a la sante des hommes,
elle laissait de plus en plus h d6sirer ; malgre les

s6veres mesures d'hygiene prescrites, de nombreux
cas d'empoisonnement avaient et6 constat6s.

Un matin, dans le gris de I'aube, plan^rent, au-

dessus de camps, des a6ronefs, — dores par les pre-

miers rayons du soleil levant. L'alarme fut vite

donnee ; les canons se pointerent sur eux et les

dirigeables coalis6s se prepar6rent a leur donner
la chasse. Sans se preoccuper de ces dangers, les

equipages des a6ros 6parpill6rent des milliers de

manifestes, rediges en diverses langues. G'etait I'ul-

timatum confederal : un delai de vingt-quatre heu-

res etait accorde aux armees alliees pour lever leurs

camps et battre en retraite ; puis, il etait intime

aux etats-majors, au cas d'acceptation des condi-

tions confed6rales, de hisser le drapeau blanc h

Taube prochaine... Au cas contraire, I'oeuvre de des-

truction commencera?t, — par les moyens qu'indi-

quait I'ultimatum.

Durant toute la journ6e, les appareils de tel6-

grapbie sans fil fonctionn6rent, entre les arm6es

d'invasion et les gouvernements coalises, Geux-cf
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s'indign^rent qu'on put songer a d6sarmer et k

battre en retraite devant la revolution et ils ordonn6-

rent que la p6n6tration fut pouss6e plus activement.

Quand les troupes surent que Finvasion allait

continuer, a I'inquietude qui les poignait succ6da

une prostration de terreur ; eiles se sentirent vou6es

a la mort ! II y eut, chez beaucoup de soldats, de

I'indignation et de la colere. Mais, comme dans leur

pays la propagande autimilitariste avait 6t6 tr6s

anodine, ces sentiments s'exhalerent en maledictions

et ne se condens^rent pas en r^volte. La discipline

I'emporta, et les malbeureux, apeur6s, stup6fi6s,

attendirent les 6v6nements, qui ne tard^rent pas a

se produire.

Au matin, les ballons captifs qui guettaient au-

dessus des camps, signalerent la presence, a quel-

ques kilometres, d'installations insolites, rappelant

celles de la t616graphie sans flJ. II en fut refer6 aux

offlciers superieurs ; mais, avant qu'il eut et6 pos-

sible de prendre des mesures de reconnaissance ou

de protection. Taction destructive commengait.

Sans qu'aucun trouble atmosph6rique ait donn6

I'eveil, de formidables explosions ravagerent le sol.

Le terre trembla, fut secou6e, ^ventree ! On eut dit

un volcan vomissant fer et flammes. G'6taient les

pares d'artillerie et les d6p6ts de munitions qui §cla-

taient spontan6ment, — presque simultan6ment.

Aux detonations des obus, se melaient les petarades

des shrapnels et les cr6pitements des cartouches.

En m6me temps, on vit, souples et sveltes, s'avancer

dans les airs les aeroplanes t616-m6caniques ; ils arri-
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vaient, graeiles, avec une aisance pariaiie. Lorsqu'iis

furent parvenus au-dessus des troupes, et a Finstant

juge propice par les operateurs installes au loin, le

declanchement radio-automotique deversait sur la

plaine des bombes asphyxiantes, emplies d'acide

prussique et de subtils poisons, ainsi que des bombes

et des obus explosifs d'une puissance brisante for-

midable.

Un ouragan de fer et de feu s'6pandit sur le

camp, portant partout I'epouvante et la mort. Les

victimes furent innombrables. Les tues et les blesses

jonchaient la terre, d'oii s'61evaient rales et cris de

douleurs. Les soldats indemnes, fous de peur, n'en-

tendant et n'^coutant rien, — ni les appels a la

piti6 des blesses, ni les ordres de ralliement des

quelques offlciers ayant conserve leur calme, — cou-

raient, piquaient droit devant eux, une seule pens6e

surnageant dans leur cerveau detraqu6 : fuir ! fuir !

s'61oigner vite de cette sc6ne de desolation.

Ge fut la retraite ! La debandade, la d6route...

En un pele-m^le desordonne, ce qui restait des

armees roulait vers la frontifere. L'instinct de con-

servation avait aboli, dans ces cobues, tons autres

sentiments. Ge n'6tait que cris sauvages, ru6es de

colere. Malheur a qui eut tent6 d'enrayer ou d'en-

diguer cette debacle.

La panique s'accentua encore, atteignit au pa-

roxysme de la terreur quand les fuyards entrevirent,

planant au-dessus d'eux, les a6ronefs des conf6-

d6r6s. Des clameurs foiles, des hurlements de

detresse s'elev^rent, — dans Tangoisse que ces aa-
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Tires a6riens ne fussent la pour seraer les 6pid6-

mies effroyables annonc^es...

G'eut 6t6 cruaut6 et barbarie inutile. La le^on 6tait

suffisante !

Tandis que, sur terre, ces dramatiques catastro-

phes mettaient fin a la guerre, sur mer, la destruc-

tion des flottes coalis6es s'op6rait par d'identiques

proc6d6s.

Ces flottes avaient mis a se concentrer autant de

lenteur que les armies de terre. Aussi, quand elles

arriv6rent en vue des ports frangais, ceux-ci etaient

sur la defensive, — munis des postes de radio-

explosion.

Les escadres alli6es furent, comme les armies de

terre, somm6es de se retirer. Leurs amiraux refu-

s6rent d'obtemp6rer h Tultimatura confederal, avec

d'autant plus de d6dain qu'ils se savaient formida-

blement outill6s : ils avaient a leur disposition des

torpilles radio-automatiques et les 6normes canons
de leurs cuirass6s portaient loin !

Encore fallait-il qu'ils eussent un ennemi h atta-

quer. Or, ni cuirass6, ni torpilleur, ni sous-marin

ne vint barrer la route aux assaillants...

Les flottes coalis6es resserr^rent le blocus. G'est

alors qu'impitoyablement fut accomplie leur des-

truction.

Les uns aprfes les autres, — sans qu'aucune ride

de I'air ait denote le passage des ondes extermina-

trices, — les cuirass6s colossaux, les croiseurs et

les torpilleurs furent frapp6s par I'invisible force.

Les redoutables d6charges radio-61ectriques, concen-
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tr^es sur leurs soutes, firent deflagrer les explosifs

qui y etaient accumul6s. Avec un fracas de tonnerre,

craqu6rent et s'entr'ouvrirent les flancs des navires,

d'ou jaillirent de colossales gerbes de feu.

Puis, apr6s la fulgurance lumineuse de I'explo-

sion, tout retomba au silence et les debris des vais-

seaux, ainsi que leurs malheureux Equipages, cou-

16rent a pic.

A I'annonce de cette gigantesque destruction, qui

les frappait sur terre et sur mer, les gouveraements

furent atterres. lis sentirent passer sur eux le fris-

son glacial de la mort, tandis que sur les peuples,

reconfortes et encourages, soufflait un vent chaud

de r6volte. ^

Mieux qu'au soir de Valmy furent alors de cir-

constance les paroles prophetiques de GcBthe : « Ici

commence pour I'Mstoire une ere nouvelle... »

15.



CUAPITRE XXVIII

Les productions de luxti

Le souci de r^sister, au dedans, aux assauts des

reacteurs, de mSme que celui de faire face aux dan-

gers venant de I'ext^rieur, n'avait pas d6prim6 les

individus, — ne leur avail pas fait ignorer ou d6dai-

gner les preoccupations d'ordre intellectuel.

Malgr6 l'apret6 des luttes et malgr^ les obstacles,

la revolution s'affirmait attrayante, nullement r6bar-

bative.

Quand fut acquise la certitude que le necessaire

abonderait, que chacun mangerait k sa faim, on se

reprit a songer a I'agrement de la vie qu'est le luxe.

II avait 6t6 n6glig6 aux premieres heures. Les

ouvriers d'art avaient d61aiss6 leurs professions pour

s'adonner h des besognes plus imm6diatement utiles.

La crise pass6e, ils revenaient a leurs occupations,

— au fur et k mesure que se produisaient les

demanded
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11 y eut naturelleraent dans ces metiers, — cise-

leurs, orfevres, bijoutiers, d^corateurs, — une fluc-

tuation dans le niveau de la production plus grande

que dans ceux qui avaient a repondre a des besoins

primordiaux. Dans ceux-ci, les statistiques eva-

luaient, avec une approximation sufflsante quelle

serait la quantite des demandes, tandis que, dans

les industries de luxe, il y avait une marge d'im-

pr6vu, consequence de I'engouement possible pour

certains objets. Les organisations syndicales de ces

diverses branches firent face a ces conditions parti-

culieres, soit en recourant a renvoi de specimens,

dans les magasins de repartition, soit en dressant

des catalogues. Ensuite, les demandes etaient exe-

cutees, au fur et a mesure de leur affluente.

Parmi ces productions de n^cessite secondaire, il

etait des objets, — montres, horloges, lampes, etc.,

— entrant dans la cat6gorie de la consommation

gratuite et qui, cependant, pouvaient etre incorpo-

res dans la categorie de la production rationnee,

soit qulls fussent de metal rare, soit qu'ils aient

exige une duree de travail telle qu'il n'y avait pas

possibilite de les produire en abondance. En ce

cas, ces objets acqueraient une valeur qu'on eta-

blissait d'apres la quantity du m^tal rare et le temps

de travail qu'ils incorporaient. On n'arrivait qu'a

une approximation, mais elle etait tenue pour satis-

faisante, car on n'avait plus le souci d'obtenir une

exacte fixation de la valeur. G'etait la un probleme

de Tancien temps, qui avait rejoint la recherche de

la pierre philosophale.

Outre ces industries, qui conservaient encore un
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fonds d'utilit6, les ouvriers d'art s'adonnaient, sui-

vant les demandes, a des travaux de luxe, oeuvrant

pour la joie des yeux, pour satisfaire aux gouts

varies d'une population de plus en plus afflnee.

Les objets de production rationnee etaient d61i-

vres, h ceux qui en faisaient acquisition, en ^change

de bons de consommation de luxe auxquels, nous

I'avons indique, par simple commodity, on avait

conserve la division numerique en francs, — quoi-

qu'elle ne repondit plus a rien.

Gette fabrication d'objets de luxe et rationnes

n'impliquait pas, pour les ouvriers qui y collabo-

raient, une remuneration diff6rente de celle devo-

lue a tons : ils recevaient, comme les autres tra-

vailleurs, leur carte de gratuite et leur carnet de

bons pour la consommation rationnee.

Les rapports de producteur a consommateur

etaient done, — ici comme en tout, — des rapports

d'egalite et de solidarity : il y avait, entre les uns

et les autres, simple ^change de services. Le « cheque

social » n'intervenait que pour fixer I'importance

de rechange effectue, — en noter le point d'6qui-

libre ; mais il n'6tablissait pas, comme autrefois la

monnaie, un benefice au profit de I'un des contrac-

tants, — benefice qui avait pour contre-partie un

deficit supporte par I'autre des contractants.

tie mecanisme d'organisation, qui dosait I'usage

suivant les possibilites du moment et, grace au

rationnement, etablissait une balance dans la jouis-

sance de luxe, fut applique a divers services, —

«

entre autres, au fonctionnement des theatres. -

^



COMMENT NOUS FERONS LA REVOLUTION 265

Artistes et personnel de tout ordre, qui coilabo-

raient a un degr^ quelconque a la vie du theatre,

s'etaient syndiques et federes et, — de meme que

dans toute branche sociale, — I'organisme corpo-

ratif assurait le fonctionnement des salles de spec-

tacle.

La, pas plus qu'en aucune profession, il n'y eut

de prerogatives attribuees au talent : la remunera-

tion etait, pour tons, egale a ce qu'elle 6tait dans le^

autres corporations. Gette egalite de traitement, ce

nivellement social qui elevait les desberites a I'ai-

sance, offusqua certains professionnels de la sc6ne,

qui se fussent accommodes de n'importe quel regime,

a condition que les comediens y fussent en vedette

et privilegies ; ils s'indignerent, clamferent que I'ere

de barbarie s'ouvrait et, liant partie avec les « ci-

devant », ils emigrerent.

Ges cabotins et cabotines, confits en vanite, etaient

plus ferus de gain que de passion artistique. Quant

aux vrais artistes, — ceux qui voyaient dans le

theatre, non pas I'exhibition plus ou moins cotee,

mais I'art simple et vrai, — ils rest^rent avec le

peuple : ils sacrifierent Tor et s'assimilerent au

milieu nouveau.

L'ancienne organisation des theatres fut, naturel-

lement, completement modifl^e. Directeurs, comman-

ditaires, actionnaires, etaient des produits du regime

capitaliste ; ils s'effondrerent avec lui. Avec le com-

mercialisme disparut un genre de spectacles qui

ravalait le mot d'art et n'avait d'autre visee que

d'atteindre au succes financier par des procedes qui

n'6taient gu6re moins que grossiers. Des qu'on ne
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joua plus pour la recette et des que le public ne fut

plus attire aux salles de spectacles par des manoeu-

vres reclamistes, son gout, j usque-la artiflciellement

devoy6, se clarifla.

Des compagnies d'artistes se form^rent, suivant

les genres et les spectacles, — musiciens, drama-

turges, chanteurs, — se recrutant par afflnit6s et

formant des 6quipes qui vivaient d'une vie com-

mune et faisaient campagne sur une scene donn^e.

Les theatres, devenus propriet6 sociale, etaient mis

gratuitement a leur disposition, de meme que tout

ce qui 6tait accessoires, d6cors et costumes. Quand
il s'agissait de renouveler un materiel, de monter

un spectacle nouveau, le groupe du theatre, — soit

directement, soit par I'entremise de son syndicat, —
s'abouchait avec les groupements des professions

competentes et obtenait ce qu'il d6sirait. Du moins,

il en fut ainsi lorsque toute securit6 pour I'avenir

fut acquise. Pr6c6demment, dans la periode d'incer-

titude et de transition, quand on redoutait de man-
quer du n6cessaire, on n6gligea le superflu, et

les theatres durent se sufflre avec les stocks en

magasins.

Les representations 6taient soumises a une taxa-

tion, versus en « bons » de luxe. Gette « recette »

n'6tait pas pour remun6rer la troupe ; ces « bons »

6tant unilat6raux, ils n'6taient jamais qu'un moyen
de consommation et non d'echange ; en la circons-

tance, ils faisaient Tofflce de billets de theatre, et

non de monnaie. Gependant, cette « recette » avait

une utilite : elle marquait le degr6 de plaisir que

le public trquvait k tel ou tel spectacle et elle 6tait
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consid^ree comme compensant la remuneration

re^ue par le personnel du theatre. II eut et6 anor-

mal, en effet, que ce personnel travaillat a vide et

s'adonnat a une besogne dont I'indifFerence du

peuple eut marque I'inutilite.

A cote de ces compagnies theatrales, qui orga-

nisaient regulierement des spectacles et en faisaient

profession, se developpa ce qu'autrefois on appelait

le theatre d'amateurs. Peu a peu, il se generalisait

et, peut-etre, arriverait-il a annihiler le theatre

professionnel.

G'etait la consequence de la reduction de la duree

du travail, du a la society. Avec sa dur6e, deja

reduite, — et qui avait tendance a I'etre plus encore,

— chacun avait des loisirs et les employait selon

ses gouts, ses aspirations, ses aptitudes.

Le manque de moyens, le manque de salles et de

decors qui avaient autrefois inf^riorise ces groupes

d'amateurs n'existaient plus ; ils avaient les memes
facilites de monter un spectacle que les compagnies

de professionnels. II ne s'elevait d'ailleurs pas de

rivalites mesquines entre ces divers groupements
;

le germe des conflits, le mercantilisme, 6tant radi-

calement extirp6, leurs relations etaient aussi cor-

diales que les vanites artistiques qui pergaient

encore le permettaient ; les professionnels ne redou-

taient pas la concurrence des amateurs et, s'entr'ai-

dant les uns les autres, ils vivaient en camaraderie.

Lres productions litt6raires etaient assurees par

des proced6s de m6me ordre : des syndicats de lit-

terateurs, de journalistes s'etaient constitues qui,
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eux aussi, participaient sur pied d'6galit6 a la vie

nouvelle.

Durant la periode de bataille, les journaux avaient

constitue un excellent outil de vulgarisation, — dont

les revolutionnaires avaient use largement. En leurs

mains, les quotidiens avaient ete assainis et ils

avaient rempli franchement la fonction a laquelle

ils etaient destines : colporter les nouvelles, v61ii-

culer les informations et les 6venements.

Cette fonction, dans la soci6t6 capitaliste, les jour-

naux s'en etaient acquittes d'une mani^re presque

toujours nefaste, — certains avaient m6me atteint

le summum de la malfaisance ; cr66s par le capital,

ils vivaient par lui et pour lui ; les rois de la

finance s'en servaient pour leurs speculations et

leur moindre mal etait d'induire le peuple en erreur.

La periode transitoire r6volue, les quotidiens

n'avaient plus de raison d'etre dans leur forme
ancienne. Leur multiplicity 6tait une anomalie, puis-

qu'il n'y avait plus d'affaires a soutenir, plus de

publicite a difFuser, — puisqu'il ne s'agissait qua

d'informer loyalement la population, de soumettre

a son appreciation et a son jugement les evenements

qui se deroulaient au jour le jour.

Le mecanisme des quotidiens fut done revolu-

tionn6 de fond en comble : le journal ne fit qu'un

avec les agences d'information telegraphique et t616-

phonique, qui s'unifl6rent et s'amalgam6rent a lui,

Grace a des installations de telegraphie et de

telephonic, combin^es avec des procedes d'impres-

sion et de photographie a distance, le service des
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Informations transmettait dans toutes les directions

les nouvelles qui lui parvenaient.

Dans les salles d'attente des gares, dans les res-

taurants, dans les lieux de reunions, dans les clubs,

aux carrefours, — partout ou on le jugeait utile, —
des appareils de reception etaient install6s et, au
fur et a mesure, les evenements s'imprimaient, se

photographiaient, s'inscrivaient luraineusement, se

criaient par la voix des telephones. G'etait le journal

a publication ininterrompue.

En plus de cette gazette permanente, qui, a toute

heure, a toute minute, mettait les 6v6nements sous

les yeux de tons, des editions imprim^es parais-

saient, dont le service gratuit 6tait fait a tons les

organismes sociaux, aux bilblioth^ques, aux clubs,

aux salles publiques. ^

Les particuliers pouvaient, par une depense en
« bons » de luxe, s'abonner, soit aux Editions impri-

m6es, soit a la gazette permanente. En ce dernier

cas, des appareils r^cepteurs 6taient install6s chez

eux et la transmission imprim^e et pbotographique

se continuait sans arret, tandis que la transmission

orale etait enray6e ou etablie, au gr6 de I'abonn^,

par la manoeuvre de commutateurs.

Outre cette publication, de nombreux journaux
et revues paraissaient, litteraires, philosophiques,

scientifiques, sociologiques ou autres, edites par des

personnalites ou des groupes. La question de la

liberte de la presse ne se posait pas, — le cbamn de
la critique etait illimit6.

Le mecanisme de ces publications etait simple :

les initiateurs recrutaient des abonnes, qui souscri-
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vaient en bons de luxe, — ou Men, avec leur part

personnelle de « bons », ils faisaient les premiers

frais. S'il affluait assez d'abonn6s pour que soient

6quilibres les frais de la publication, celle-ci conti-

nuait. II advenait meme que le ou les editeurs de

ce journal ou de cette revue s'adonnent enti^reraent

a Tadministration de leur ceuvre, si le nombre des

abounds croissait suffisamment. lis sortaient alors

de leur syndicat professionnel et s'incorporaient

dans les syndicats de journalistes ou de litterateurs.

Leur remuneration sociale ne variait pas avec ce

changement, — ni meme avec le succ^s de leur

publication ; tout au plus pouvaient-ils obtenir le

remboursement des bons de luxe qu'ils avaient per-

sonnellement avances pour garantir les premiers

num6ros. La seule chose qui leur 6tait possible, si

le nombre des abonn^s grandissait au point de

d6passer la marge des « frais », c'etait d'ameliorer

la publication. Mais, si les initiateurs de ces publi-

cations particulieres ne recevaient pas de remune-

ration plus eievee que quiconque, ils avaient le plal-

sir de repandre leurs idees, de divertir, d'interesser,

de passionner leurs contemporains.

La publication des ouvrages divers, romans, poe-

sies, oeuvres de science, d'histoire et autres s'effec-

tuait a peu pres de mSme mani6re : les syndicats du

livre se chargeaient de I'edition et ces ouvrages,

outre une large diffusion gratuite dans les grou-

pements et les bibliotheques, etaient mis en vente,

dans les magasins et depots sociaux, comme pro-

duits de luxe. Souvent I'auteur devait, de ses per-
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sonnels « bons », couvrir les frais dlmpression de

son oeuYie, — quitte a en recevoir remboursement

au cas de succ6s. D'autre part, il advenait aussi

qu'il put, pendant un temps proportionn6 a Tim-

portance de ce succes, s'abstenir de sa fonction

sociale, ce qui lui permettait de s'adonner compl6-

tement a I'elaboration d'une oeuyre nouvelle.

Grace a cette organisation de la production litte-

raire, d'art et de luxe, les oeuvres nouyelles se fai-

saient jour sans que leurs auteurs aient a lutter

contre riiostilit6 ambiante ; sans qu'ils aient a sur-

monter routine et prejuges, sans calvaire a gravir.

G'est que, nulle barriere ne se dressait entre elles

et le public. II y avait chez les individus et dans

les groupements une souplesse et une largeur de

vues qui les ouvrait aux idees originales, aux souf-

fles nouveaux ; a la zizanie succedait la camara-

derie et, de partout emanait une bienveillance

sereine.

On eiit eu tort d'en conclure a une considerable

amelioration de I'^tre humain. Gette modification

etait une question de milieu. Les hommes n'etaient

ni meilleurs, ni pires ; ils 6taient, tout comme avant,

ni bons, ni mauvais. Tant qu'ils avaient 6volue dans

une society ou I'interet personnel incitait aux gestes

mauvais, ou le bien de I'un etait tiss6 du mal du

voisin, la vie avait ete une apre lutte, et tout le

mauvais de la bSte humaine avait creve a fleur de

peau. Desormais, il y avait transposition : le milieu

social 6tait tel que I'interet de chacun trouvait sa

satisfaction dans la satisfaction de celui de ses sem-
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blables ;
plus tous 6taient heureux, plus chacun

r^tait. II etait done naturel que les gestes bons

dominassent, puisqu'ils 6taient seuls cr6ateurs de

bien-6tre, de joies, de plaisirs.

Aussi, de plus en plus, chacun se d6pensait sans

compter, — sans se pr6occuper du rendement qu'il

obtiendrait en compensation de son effort.

Cette evolution se marqua par le d6velopperaent

que prirent les groupes d'afflnit6 qui, — comme nous

I'avons indique a propos du theatre, — se form6rent

a c6t6 des groupements professionnels et en dehors

des besognes corporatives dont ils ne dispensaient

pas. II en naissait des quantites, qui se cr6aient dans

les buts les plus divers. Les uns s'attachaient a une

besogne artistique ou litt6raire ; d'autres se consa-

craient aux recbercbes les plus variees, — scienti-

fiques, linguistiques, bistoriques, arch6ologiques...

Ges agr6gats pullulaient tant qu'on pouvait pre-

voir le moment ou, grace a I'initiative, ractivit6,

I'effort de leurs afflli6s, la majeure partie des fonc-

tions d'art et de science perdraient le caractere pro-

fessionnel et seraient assur6es, une fois le travail

social accompli, par des associations de volontaires

qui y trouveraient agr^ment, d61assement et satis-

factions intellectuelles.

Cette tendance 6tait d'autant plus logique que la

limite d'age de travail, aux environs de la cinquan-

taine, lib6rait I'Stre bumain a une p6riode ou ses

facult6s, loin d'etre 6teintes, conservaient encore

fraicbeur, lucidite et vigueur.

Une vie nouvelle s'ouvrait pour les retrait^s. Quoi-

que dispenses de leurs fonctions corporatives, ils ne
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poiivaient se resoudre a rinactivite ; leurs muscles

et leurs cellules cerebrales avaient besoin, pour evi-

ter I'ankylose et conserver a rorganisme son par-

fait 6quilibre, de se livrer a des exercices, tant phy-

siques qu'intellectuels. II leur etait loisible de satis-

faire a cette n6cessit6, soit en participant aux beso-

gnes des groupes d'affinit6 qui repondaient le mieux
a leurs temperaments et a leurs penchants, soit en

se melant tlavantage a la gestion syndicale.

Celle-ci, en efFet, s'efifectuait par libre consente-

ment, par delegations accept^es aux assemblies gene-

rales, aux divers comit^s syndicaux, federaux, con-

federal, sans que ces delegations impliquassent dis-

pense de travail. On avait 6vite avec soin toute

reconstitution bureaucratique, qui aurait eu I'incon-

v^nient d'immobiliser un certain nombre de per-

sonnes en les isolant de I'activite productrice et

aurait risque de cristalliser I'organisme social, au

lieu de le maintenir en permanent travail d'evolu-

tion et de progres. Les fonctions syndicales n'impli-

quaient par consequent pas une remuneration par-

ticuliere. S'y adonnait qui en avait la passion.

Chacun pouvait d'autant mieux faire face aux

besognes de statistique, de coordination des donnees

de la production, de la circulation et de la consom-

mation, que le travail corporatif laissait des loisirs.

II avait done ete possible, sans creer une categorie

speciale de fonctionnaires, de faire face aux beso-

gnes de gestion sociale, et ceux qui, b6nevolement,

en acceptaient la charge s'en acquittaient facile-

caent ?sae la cftntinuite et la regularity indispen-

lafeiea. :
"-

"
.,,



GHAPITRE XXIX

Art et reliaion <

La revolution avait realise un prodige qui, jusqa>

>Son triomphe, avait paru aussi fantasque a recher-

Cher que la quadrature du cercle, — la fusion des

opinions.

La reconciliation s'6tait accomplie sur le terrain

6conomique et I'effondrement de toute la superstruc-

ture 6tatiste avait ciment6 cet accord, I'avait rendu

indissoluble. Les hommes en venaient a rire de leur

folie passee. lis s'etonnaient d'avoir pu se hair tant,

se pers6cuter si aprement, sous le vain pr6texte de

conceptions politiques discordantes.

Le meme pli6nora6ne se constatait en matiere reli-

gieuss. L'apaisement s'6tait fait. Le disaccord des

croyances individuelles ne mettait plus les hommes
aux prises. lis avaient cesse de s'invectiver a propos

de divergences philosophiques, metaphysiques ; ils

ne s'ex6craient plus parce que leurs conceptions sur
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I'univers et le probleme de la vie et de la mort

6taient oppos6es.

Aussi, plus lointaines encore que les querelles

politiques, plus profond6ment ensevelies au n6ant

de I'histoire, apparaissaient les epoques de barbarie

au cours desquelles les hommes s'etaient entre-tues

au nom de la religion.

Gette harmonie ideologique, cette pacification intel-

lectuelle decoulaient de Fagregat social et non des

vouloirs individuels. La revolution, apr6s avoir brise

les formules et les dogmes, n'en avait impose aucun.

Elle s'6tait born^e a d6blayer le terrain et arracher

I'ivraie, afln que poussat le bon grain. Et il avait

pouss6 dru ! Le principe de respect humain et

d'6goisme purifl6, qui 6tait I'esprit et la force attrac-

tive de la revolution, en m^me temps qu'il avait cr66

le bien-^tre, avait realise cette accalmie sereine, dans

le domaine intellectuel et moral, — accalmie qui

n'excluait pas I'efflorescence vari6e des doctrines.

La revolution, nous I'avons vu, s'6tait surtout atta-

quee aux institutions. En cela, elle s'etait diff^ren-

ci6e des revolutions anterieures, — et c'est ce qui

lui avait donn6 son caract^re social.

Elle avait tenu pour inoffensifs les privilegies, une
fois debarrasses de leurs privileges, — pour aussi

peu dangereux que des crotales auxquels ont ete

arracbes les crocs a venin.

Elle avait frappe I'Etat dans ses organismes, —
et elle avait oublie le role nefaste de son personnel,

quand il avait accepte de rentrer dans le rang, de

se regenerer par le travail.

;
Elle frappa egalement I'Eglise dans ses oeuvreg
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vives, dans les monuments oil se cristallisait son

(EUYre de mal et de perversite. II fut agi a son egard

comme envers toutes les puissances du pass6 : ses

richesses revinrent au peuple, et ses pretres durent

se mettre au travail, — leur parasitisme 6tant aussi

incompatible que tout autre avec la nouvelle

organisation.

Gertes, quand 6clata la r6volution, I'Eglise parais-

sait dechue de sa puissance ; le regime de la sepa-

ration semblait I'avoir affaiblie. L'indiff6rence en

mati^re religieuse impregnait les jeunes generations.

Malgre cela, le peuple se souvenait qu'elle fut la

source originelle de toute servitude, — que I'Etat

n'avait et6 que son frere cadet, — aussi n'eut-il

pas I'imprudence de la traiter avec dedain.

Cependant, il y eut chez les r6volutionnaires deux
courants, non a regard de I'attitude qu'il convenait

d'observer envers I'Eglise en tant que caste privile-

giee, — SUP ce point I'accord 6ti?.it unanime : mais

sur ce qu'il convenait de faire a regard des monu-
ments cultuels.

Les uns consid^raient les 6glises, les cath6drales,

comme pouvant etre utilisees de diverses manieres,

— soit comme salles publiques, soit comme musees
;

ils rappelerent qu'en 1793, les sans-culottes les trans-

formerent en salles de reunions, — et meme, en

greniers a fourrages et en 6curies ; ils ajoutaient

qu'au Moyen-Age, epoque de ferveur religieuse

pourtant, les 6glises servaient a bien des usages, —
les marches s'y faisaient, et elles etaient aussi salles

de spectacles. Par consequent, autant par utijite que
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par sentiment artistique, ils opinaient pour la con-

servation des monuments religieux.

Centre cette these, d'autres s'elevaient avec vi-

gueur. lis se pronongaient pour qu'on abattit sans

pitie tous les edifices cultuels. Et ceux qui pronaient

cette destruction etaient loin d'etre des hommes d'es-

prit barbare^ Au contraire, ils etaient des plus culti-

ves. En eux, nulle baine du monument, — rien que

la baine de la superstition dont il etait le symbole.

lis proclamaient que la critique ne tue pas les reli-

gions ;
qu'on peut en vain, de generations en gene-

rations, demontrer leur absurdite... qu'elles conti-

nuent a avoir des fiddles, tant que reste debout le

centre d'attraction magnetique qu'est I'Eglise. Et ils

ajoutaient que les premiers chr6tiens savaient cela :

a preuve qu'en v6ritables r6volutionnaires, des leur

triompbe, ils avaient eu soin de jeter bas les temples

du paganisme, — alors qu'il leur eut 6t6 si simple

de les purifier et de les utiliser. Les cbr^tiens, obser-

vaient-ils, comprirent qu'a une foi nouvelle, il fal-

lait des monuments nouveaux, — et ce fut leur

force !

Ce sens revolutionnaire qu'eurent les chr6tiens du
quatrieme siecle, les partisans de la demolition des

eglises ne le trouvaient pas cbez les revolutionnaires

de 1793-94 : « Pietres revolutionnaires qui, pour

d6cbristianiser la France, se bornaient a abattre, en

grande pompe, les bonsbommds de pierre aux por-

tails des 6glises, et croyaient etre de la plus outran-

ciere audace en transformant celles-ci en granges ou

salles de reunion. Gombien ils eussent ete mieux

inspires eft guiliotinant woins d« pretres et en abat-
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tant davantage d'^glises !... Aussi, quelques amines

apr&s, on vit la consequence de cette faute : quand
Napoleon I" voulut restaurer la religion clir6tienne,

rien ne fut plus simple : 11 n'y eut qu'a rouvrir les

6glises et les purifier. » Et ils concluaient : « Que
la legon du pass6 nous soit enseignement. Ne re-

tombons pas dans les erreurs de nos aln6s ! »

Centre cette tactique s'indignaient les amoureux
des belles pierres ; ils plaidaient le respect des cath6-

drales oii s'6tait incrust6e Vkme de nos p6res, — qui

ne fut pas toujours tr^s catholique.

Entre ces deux argumentations contradictoires,

apres de vives discussions, I'accord se faisait sou-

vent par un compromis : on convenait de respecter

les monuments qui symbolisaient une 6poque, di-

saient son art, — et d'etre sans pitie pour les batisses

affreuses, 6difi6es par des architectes qui avaient

manqu6 d'art, autant que de foi.

Ainsi, dans bien des centres se pr6parait la d6-

christianisation. Mais, en ces circonstances, comrae

en toutes autres, se manifestait I'esprit de la revolu-

tion : elle pretendait modifier I'homme par la trans-

formation du milieu. Et c'etait pour cela que, tout

en ex6crant les superstitions, et tout en abattant les

eglises, les revolutionnaires respectaient la foi de

chacun.

Ge respect des croyances suscita, au sein du catho-

licisme, une modification dont les premiers symp-

tomes s'6taient deja r6v616s en regime capitaliste,

au lenderaain de la separation des eglises et de

TEtat. Un certain nombre de pretres, — principals^
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ment dans les campagnes, — s'6taient ing6m6s a

r^cuperer leur traitement en s'adonnant au travail.

Les uns s'6taient fait apiculteurs, d'autres fabricants

de conserves de legumes, de fruits, ou Men encore

6b6nistes, relieurs. lis avaient ainsi, — pen ou prou,

— cess6 d'etre des parasites, tout en restant des pr6-

tres. lis 6taient done un peu prepares a la vie de

la society nouvelle, d'ou les etres parasitaires 6taient

61imin6s. Aussi, tandis que les eveques et les prStres

des grands centres, habitues a la vie artificielle qui

avait 6te la leur j usque-la, se trouvaient d6sempar6s,

les cur6s de village, a demi travailleurs, s'adaptaient

sans encombre au milieu nouveau ; ils continuaient

entre temps a remplir leurs fonctions cultuelles. Et

ce, sans que nul y mit obstacle. Allait au preche qui

voulait.

Au surplus, rindiff6rence religieuse allait s'ac-

centuant. D6ja, avant la revolution, Fesprit d'examen

6branlait interieurement le cat.nolicisme : les prfitres

qui s'^taient mis au travail se sentaient davantage

independants de rautorit6 6piscopale et, devenant au-

dacieux, ils disaient leurs doutes ; aux absurdit6s

du catholicisme, ils opposaient la parole de r6van-

gile et glissaient insensiblement a un vague cbris-

tianisme, fort peu ortbodoxe. Ce mouvement, la re-

volution racc61era.

L'important etait que soient irrevocablement bri-

s^es toutes les castes religieuses
;
que nul, arguant

qu'il etait pr^tre, ministre protestant ou rabbin, ne

put se pr§tendre exon^re de travail et vivre sans rien

faire, aux depens de ses semblables. G'6tait le point

principal. Geci acquis, libre 6tait cbacun de croire
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ou de ne pas croire ; d'etre Chretien ou spirite, bou-

dhiste ou th6osophe. G'etait affaire individuelle, sans

repercussion sociale possible.

D'ailleurs, avec la montee du bien-6tre, — plus

encore qu'avec I'instruction, — la foi baissait dans

les populations. Autrefois, beaucoup cherchaient une

consolation aux miseres de la vie dans I'aneantisse-

ment au pied des autels, — comme d'autres espe-

raient la trouver au fond d'un verre d'alcool. La re-

ligion et I'alcoolisme remplissaient alors le role de

stupefiants, — I'un plus materiel, I'autre plus intel-

lectuel, — auxquels recouraient Men des desesp6r6s,

choisissant Tun ou I'autre, suivant leurs conditions

morales, leur degr6 de d6veloppement.

La s6curite materielle, desormais assuree, avait

contribu6 a enrayer ces pitoyables defaillances. L'al-

coolisme disparaissait et la superstition perdait du
terrain.

Certes, quoique la vie s'annon§at de plus en plus

radieuse, la route n'6tait pas 61aguee de toutes ronces

et 6pines. Au dela du confort qui, maintenant, s'6-

pandait sur tons, le probleme du bonheur §chappait

aux provisions sociales, 6tant question toute morale,

toute de sentiment. '

Malgr6 cela, en ce domains psychologique, —
comme en tout, — les effets de la transformation

etaient sensibles ; les douleurs morales, les peines

de sentiment, les angoisses intellectuelles 6taient

moins cuisantes, moins vives : n'etant plus doublees

par la mis6re et les difflcultes de I'existence, elles
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se tfouvaient temper^es et 6moussees en partie par

I'extension du bien-etre.

Les moeurs se modiflaient rapidement. Leur evolu-

tion d6ja ebauchee avant la revolution, ne faisait que

s'accentuer.

En regime capitaliste, la lutte qu'avaient menee les

organisations syndicales contre Talcoolisrae avait 6te

active, — et efficace. Pour n'en citer qu'un exenjple,

11 suffira de rappeler qu'avant 1906, la corporation

des terrassiers, j usque-la fort peu organisee, comp-
tait un pourcentage considerable d'alcooliques. Or,

peu d'annees plus tard, lorsque le syndicat des ter-

rassiers parisiens eut groupe la majeure partie des

raembres de la corporation, I'alcoolisme avait consi-

d6rablement baiss6, tandis que, par I'effort syndical,

les salaires s'etaient Aleves de 25 pour cent, Les ter-

rassiers buvaient moins, — parce qu'ils avaient con-

quis du bien-6tre et parce que, parall61eraent, ils

s'etaient eleves en conscience et respect d'eux-memes.

Gette action temperante n'avait pas 6t6 particuliere

aux terrassiers. Elle s'etait constatee dans d'autres

corporations. Aussi, grace a la propagande syndicale,

les etablissements de boisson avaient vu leur clien-

tele decroitre. v

Avec la revolution les marchands de vin, —
dont les boutiques avaient 6t6 surnomm6es « salons

du pauvre », — 6taient appel6s a disparaitre. Et

eela, d'autant plus vite qu'ils avaient cess6 de r6-

pondre a un besoin.

Tant que les ouvriers avaient du s'astreindre a
un travail intensif et excessif, ils avaient demande
a I'alcool le coup de fouet contre le surmenage ; d'au-

16.
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tre part, apres une longue journee de fatigue, ou

pour rentrer le plus tard possible dans leur interieur

souvent miserable, c'etait au cabaret qu'ils avaient

trop coutume d'aller chercher un delassement. Lk,

en opposition au genre de leurs occupations profes-

sionnelles, ils s'absorbaient a jouer aux cartes, ou

se d6gourdissaient les membres a une partie de bil-

lard. De plus, le cabaret etait pour eux lieu de ren-

dez-vous, si^ge de diverses societ6s et groupes dont

ils faisaient partie.

Puisqu'il n'y avait plus de pauvres, il 6tait normal

que disparussent les etablissements qui leur avaient

servi de « salons ».

Les habitudes se modiflaient done, en m6me temps

que le milieu, — et au moins autant !

D'abord, on v6cut davantage la vie de famille, que

llndustrialisrae capitaliste avait rendue difficile, —
et meme an6antie dans certaines contrees, — en

asservissant au travail non seulement I'homme, mais

la femme, et aussi I'enfant. Gomme il n'y avait plus

de taudis malsains, comme toutes les habitations

etaient agr6mentees de confortable, on 6prouVa du
charme a vivre dans son « chez soi ».

Quant aux lieux de rendez-vous communs, qui se

substitu^rent aux marchands de vins, aux caf6s,

aux bars, ils avaient un lointain rapport avec les

anciens clubs : on y pouvait consommer, — mais

ils etaient des centres de causerie, de lecture, de r6u-

nion, '*plus que de beuverie, Beaucoup avaient 6t6

installes dans les anciens caf6s et 6tablissements

similaires et, — outre que les bibliotheques y avaient
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en partie detrone la cave, — ils se distinguaient par

leur amenagement artistique.

Certaines de ces salles etaient orn^es de meubles,

de tableaux, de sculptures, de bibelots des ages les

plus divers, tandis que d'autres etaient de savantes

reconstitutions d'une epoque particuli^re : les unes

6voquant les peri,odes medievales ; d'autres rappelant

I'epoque de Moliere, ou celle de Diderot ; d'autres

dans le gout de 1793, soit de style 1830, ou second

empire.

Ces reconstitutions, — qui montraient le gout sur

des ouvriers ayant preside a leur installation, —
s'etaient faites ci peu de frais, avec les depouilles

des collections des « ci-devant » qui n'avaient pu
trouver place dans les mus6es. II y avait la des

ceuvres modernes que des bourgeois, riches d'argent

et pauvres d'esprit, avaient achete a prix fous, les

croyant anciennes. L'authenticit6 de ces truquages,

qui denotaient I'habilete et le savoir des ouvriers qui

les avaient executes, avait ete, autant que possible,

restituee a leurs auteurs, et certaines de ces ceuvres

portaient leur nom, ou celui de I'atelier dont elles

sortaient.

C'6tait une ironique critique des engouements et

des vanites de la soci^te capitaliste qui, en meme
temps, soulignait combien a cette 6poque de mer-

cantilisme, la fourberie, la duplicite, le mensonge
6taient en honneur.

Ce fut une revision burlesque que firent les revolu-
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tionnaires lorsqu'ils prirent possession des collec-

tions particuli6res, amoncel6es par les priviliegi6s

du capital, par snobisme ou ostentation, — quelque-

fois avec arri6re-pens6e de speculation, — et non
par reelle passion d'art. Des ouvriers et des artistes,

qualifies par leur savoir et leur competence, eplu-

cherent ces collections et, dans les plus r6putees, ils

constaterent Tabondance des truquages. Un choix

judicieux fut fait et, tandis qu'une partie de ces

oeuvres allait enrichir les mus6es et les bibliothe-

ques, le reste 6tait employ^ a la decoration des salles

publiques, des maisons de retraite, de tous les lieux

de reunion.

II est superflu d'aj outer que les mus6es cesserent

d'etre les incob6rents amoncellements de richesses

artistiques, incomprehensibles pour la masse, — et

n'etant pour elle que pi6trement educatifs et guere

plus r6creatifs, — qu'ils avaient 6te autrefois. lis

furent remani6s, transform6s, non par des ronds-de-

cuir, mais par des hommes amoureux d'art et de

gout sur.

Le soin avec lequel 11 fut proc6d6 h ces operations

denota I'essor nouveau qu'allaient prendre les senti-

ments d'art : en se g6n6ralisant ils s'affineraient,

gagneraient en simplicity, T6rit6 et puret6, — et ne

seraient plus alt6r6s par les preoccupations de com-

mercialisme qui, anciennement. les devoyaient ou

mfime les dominaient.

Dans cette operation du dem6nagement des collec-

tions particuli6res qui n'etait que I'application de ses

principes d'expropriation sociale, la revolution n'in-
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ncreait pas : elle ne faisait qu'imiter, — suivre

I'exemple de regimes ant6rieurs.

En effet, comment, au dix-neuvi6me si^cle, s'6-

taient enrichis les mus6es nationaux ? D'abord, grace

aux rafles operees sans vergogne, au cours de leurs

chevauchees a travers I'Europe, par les generaux de

la republique et du premier empire ; lis prenaient

par droit de conquete, sans gene, aussi bien ce qu'ils

trouvaient dans les mus6es que chez les particuliers.

Les musees s'enrichirent aussi, grace aux expro-

priations du clerg6, des congregations et grace a

celles qui suivirent la separation des 6glises de
I'Etat...

Maintenant, Top^ration etait de meme ordre, —
mais plus vaste : c'etait la propri6te capitaliste

qu'on ramenait a la source commune.
En la plupart des cas, les palais somptueux des

millionnaires avaient 6t6 transform^s en maisons de
sante ou de vieillesse. Et, sans pourtant les d6meu-
bler, il 6tait naturel qu'on r6servat pour les mus6es
les oeuvres d'art qui les ornaient. La, elles seraient

rendues a leur destination, car elles n'avaient pas
6t6 con?ues pour 6tre encagees, mais bien pour faire

la joie des yeux, 6voquer des Amotions, 6tre admi-
r6es.

'Avant la; revolution Ue 1789-93, Tart 6tait surtout

un privilege royal. II devint ensuite le monopole du
capital. Avec la revolution nouvelle, il allait s'univer-

saliser, s'bumaniser.

Successivement, avaient domine I'art des prgtres,
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I'art des rois, Tart des capitalistes : Theure de I'art

de rhumanit6 sonnait

!

L'art, double de la science, comblerait le vide lais96

dans les ames par la mort des religions. Gelles-ci

avaient maudit la vie, maudit la beaut6, condamn6

les sens et leur expansion joyeuse, exalte Tabaisse-

ment et le renoncement.

La vie allait prendre sa revanche ! L'etre humain
n'6tait plus rive a la chaine du salariat ; le but de

son effort depassait I'acquisition de ses moyens de

subsistance. L'industrie n'6tait plus sa maitresse,

mais sa servante. Lib6re de toutes entraves, il allait

pouvoir s'6panouir sans contrainte.

Et il n'y avait pas a redouter que le niveau d'art

baissat en s'universalisant. Loin de la, il gagnerait

en 6tendue et en profondeur. Son domaine serait illi-

init6 ! II impr^gnerait toutes les productions. II ne se

restreindrait pas a peindre de grandes surfaces, a

sculpter le marbre, a couler le bronze. L'art serait en

tout ! II serait dans le pichet a eau, comme dans les

grandes decorations d'un Puvis de Ghavannes ; dans

les moindres objets usuels, comme dans un groupe

de Constantin Meunier.

Et on ne verrait plus de grands artistes etoui-

f6s par la mis6re, enlis6s par I'indifif^rence, — comme
c'etait trop souvent le cas autrefois !

Qui pourrait d^nombrer les artistes de baute et ad-

mirable valeur qui, — comme les inventeurs, — pa-

tirent de la socidte capitaliste, moururent meconnus,

tues par la faim, — ou disparurent sans laisser de

traces, faute de circonstances favorables ?

Et combien, parmi ceux qui percerent, durent lut-
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tep affreusement, subissant les pires soufFrances,

physiques et morales ? Encore, ceux-ci furent-ils

chanceux !... Gombien d'autres, apr6s s'^tre d^battus

dans les angoisses et les difflcultes, apr6s avoir en-

dure toutes les douleurs, moururent a la peine, —
et ne furent sacr6s grands artistes qu'apr^s leui

port?



CHAPITRE XXX

La liberation de la femme

Certes, si on ett sond6 les coeurs et les reins, tres

probablement, on eut trouve pas mal d'anciens

b^neficiaires de la society capitaliste qui, en leur for

int^rieur, maudissaient la revolution, — et qui la

subissaient, parce qu'ils ne pouvaient faire autre-

ment : emport^s par le courant, trop faibles pour

surmonter les fatalit6s sociales, et n'6tant pas d'hu-

meur a se revolter contre elles, ils s'abandonnaient,

n'essayaient pas de resister.

C'est ce qui avait eu lieu, lors de toutes les revolu-

tions ant6rieures. Ainsi 6tait-il encore ! II y a, de

par le monde, quantity d'6tres passifs qui s'adaptent

sans regimber, qui suivent les pionniers, h condi-

tion que ceux-ci soient les vainqueurs !

Gette plasticity de la multitude, qui, aux 6poques

d'exploitation et d'oppression, avait assure le triom-

pbe des classes dirigeantes, se trouvait maintenant
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mise au service de la revolution. Grace a eiie, les

efforts des revolutionnaires eurent un plus heureux

et plus facile aboutissement. Avec le minimum de

heurts, les habitudes, les coutumes, les mani6res

d'etre se transform6rent profond6ment

L'une des manifestations caract6ristiques de cetto

transformation fut le mouveraent d'^vacuation des

grandes villes. Rapidement, les 6normes agglome-

rations humaines furent d6congestionn6es, et les

populations s'essaim^rent vers leurs p6ripli6ries.

Cette tendance a la decentralisation 6tait deja sen-

sible avant la revolution ; les banlieues des villes

tentaculaires, — de Paris principalement, — s'6taient

couvertes d'habitations et de chalets dont s'en-

gouaient les populations ouvrieres, heureuses de

jouir un peu du grand air et d'acqu6rir un v chez

soi » qui ne fut pas a la merci des propri6taires

d'irameubles. Les necessit6s du travail, la chert6 des

communications, — et aussi les impossibilit^s flnan-

cieres, — avaient entrav6 cette decentralisation, en-

raye son essor. Maintenant que ces obstacles n'exis-

laient plus ; maintenant que, par la suppression du

commerce, de I'agio et de toutes les complications de

la societe capitaliste, la vie se trouvait simplifiee et

aliegee, la raison d'etre de la centralisation urbaine

disparaissait en grande partie. Aussi I'exode vers la

campagne s'accentua.

Parallelement k cet essor vers une existence semi=

champetre, plus individualis6e, plus isoiee, se d6ve-

loppaient des coutumes de vivre davantage en com-

17
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raun, avec une industrialisation de plus en plus

•cccntuee des soins m6nagers.

L*apparente contradiction que, de prime abord,

m& pouvait d^couvrir entre ces deux tendances, etait

uperflcielle ; dans les deux cas, il y avait manifes-

miion de I'ardent d6sir d'ind6pendance dont tous

jreesentaient le besoin, Seulement, cette ind6pen-

oance, chacun la cherchait et la trouvait dans les

eondltlons d'existence qui lui agr6aient le mieux.

ipans les centres urbains, sous Timpulsion de la

icmme, desireuse de se lib6rer des corvees m^na-

jjcres, beaucoup d'industries se d6velopp6rent qui,

autrefois, 6taient rest6es embryonnaires, faute de

conditions favorables, — soit que ces industries

n'aient pu r6munerer sufflsamment le capital en-

gag6, soit que le public ait trouY6 leurs services trop

on6reux.

Ces inconvenients n'e\istaient plus : I'utilit^ seule

entrait en ligne de compte. Aussi effectuait-on des

travaux et appliquait-on des d6couvertes qui eus-

sent 6t6 irr6alisables en regime capitaliste, — parce

qu'on les eut tenus pour trop dispendieux, en com-
paraison du rendement obtenu.

Dans I'ordre menager, on s'efforgait d'industriali-

ser les besognes fastidieuses qui, autrefois, 6taient

mises a charge de la domesticit6 par les classes riches

et qui, chez les prol6taires, 6taient accomplies par la

femme.

Ainsi, le nettoyage des chaussures 6tait effectu6

m6caniquement, par des machines invent6es depuis

longtemps d'ailleurs, et qui, maintenant, abondaient

dans les lieux publics et les grands immeubles. On
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pouvait 6galement se d6charger sur des machines,

— connues elles aussi depuis longtemps, — de la

corv6e de nettoyer las appartements. De meme, le

soin de laver la vaisselle, de nettoyer les vStements

n'incombait plus au travail humain, Ges besognes

etaient industrialis6es, tout comme le blanchissage

du linge ; dans chaque rue, ou chaque bloc de

maisons, 6tait installe un service de nettoyage m6-
canique et des employes se chargeaient de prendre et

de rapporter a domicile tout ce qui 6tait a nettoyer.

En outre, dans les magasins d'alimentation, toute

une serie de machines, — dont I'usage n'avait pu se

r6pandre en regime capitaliste — 6taient devenues

d'application courante.

La preparation des repas n'obligeait plus aux
insipides graillonnages d'antan : on pouvait se faire

apporter, chez soi, des cuisines publiques, les plats

qu'on avait commandes ; ou mieux, aller manger de

corapagnie, ou isolement, dans les restaurants pu-

blics qui, tres confortablement install6s, se trou-

vaient a port6e.

Dans cet ordre de faits, bien des commodit6s et

des amenagements, qu'il est superflu d'6num6rer,

avaient et6 mis en pratique, et tf'autres etaient en

passe de realisation.

La femme n'6tait done plus astreinte a etre, selon

le mot brutal de Proud'hon, « menagere ou cour-

tisane » ; elle n'avait pas, non plus, a poursuivre

I'enfantin dada des suffragettes qui n'avaient vu de

liberation pour elle que dans la conquete du bulletin
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de vote. La femme pouvait rester femme, — dans le

sens le plus feminin et le plus humain du mot, —
sans avoir a singer rhomrae, sans chercher a le sud-

planter dans les besognes dont il avait charge.

Bien des metiers restaient de la competence de la

femme, — et le resteraient encore longtemps. Seule-

ment, de plus en plus, elle 6tait liberee de toutes les

besognes auxquelles elle avait 6t6 soumise, dans la

societe bourgeoise, non pas en raison de ses apti-

tudes, mais parce que son travail se payait avec un
salaire moindre que celui des hommes.
Dans I'organisation nouvelle, il avait 6t6 jug6 inu-

tile de fixer pour la femme, — comme on I'avait fait

pour I'bomme, — I'obligation morale de fournir un
temps de travail d6termin6. On avait consid6r6 que

sa haute fonction de maternite possible la lib6rait

de tous les autres devoirs sociaux. La femme 6tait

done enti^rement libre de disposer d'elle, de tra-

vailler ou non, — qu'elle consentit ou non a la

maternity. Elle ne mesusa pas plus de cette liberty

que n'en abusaient les hommes. Elle se r6serva les

fonctions en rapport avec ses aptitudes. En outre,

elle s'occupa a des besognes diverses, telles que

l'6ducation des jeunes enfants et les soins h donner

aux malades. Naturellement, elle travaillait moins

longtemps et prenait plus de repos que I'homme et,

en r6gle g6n6rale, elle quittait le travail d6s les pre-

miers symptomes de la maternit6.

La femme n'avait pas, sous pretexte de simpli-

cite, renonc6 aux belles 6toffes, aux attifements et

aux fanfreluches. II ne lui d6plaisait pas, apr6s

s'6tre orn6 Tesprit, de parer son corps. Mais, elle
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n'6tait plus Tesclave de la mode. La disparition du
commerce avail entraine sa ruine, — au profit du
gout. Desormais, elle s'habillait avec recherche, rai-

sonnait ses parures, savait se les harmoniser. En
cela consistait sa superiority 61egante, — et non
plus en I'exhibition de dispendieuses toilettes qui

ext6riorisaient la richesse, et non le gout.

La ferame, groupee comme I'homme, dans des

syndicats professionnels, etait sur pied d'6galit6

avec lui et, comme lui, elle participait a I'adminis-

tration sociale.

Gette independance materielle et morale de la

femme avait eu pour primordiale repercussion d'epu-

rer et d'ennoblir les rapports sexuels. Desormais, les

attirances mutuelles etaient le r6sultat de sympathie

et d'amour, — et non de combinaisons plus ou moins
6c(Eurantes. Les odieux marches, si communs autre-

fois, devenalent inconnus. L'homme ne faisait plu';

la chasse a la dot ! La jeune fille ne recherchait plus

un entreteneur, — legal ou non ! Tous les men-
songes, tovites les bassesses, toutes les promiscuit6s

et les vilenies que Fappetit de la richesse et la peur

de la pauvrete engendraient, — fleurs pestilentielles

de rin6galite, — avaient disparu, maintenant que

I'aisance etait le lot commun.
La maternite n'etait plus redoutee. La femme,

eduquee, consciente, I'acceptait a i'heure de son

choix... L'enfant pouvait naltre ! Libre serait la mere
de reiever elle-meme, ou de le confier aux soins

quasi-maternels de ses compagnes. Ge dont elle 6tait

certaine, c'est que I'enfantelet serait le bienvenu, —
il y avait belle place pour lui au banquet social.



CONCLUSION

Nous Toici parvenus a la fin de notre tache. Nous
avons 6voqu6, — trop imparfaitement il est certain,

— la grande p6riode r6volutionnaire qui a transfor-

ms la France, lui apportant paix, bien-6tre, liberty !

Gertes, la soci6t6 nouvelle n'est pas parfaite. Bien

des critiques peuvent 6tre formul6es. II y a encore

des frottements et des tiraillements. Le regime de

la production laisse a desirer, de mSme le systeme

de repartition...

Oui, rid6al n'est pas atteint !... Le sera-t-il

jamais ?...

Mais, si des ombres existent encore au tableau, du

moins le mal de misere est vaincu et la route de

I'avenir est d6blay6e, libre d'obstacles !

Nulle force coercitive ne pent se mettre en trayers

de revolution.

J
Conmie nul n'a plus interfit k ce que se perp6tuent
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les coutumes du passe ; comme nulle institution

compressive ne pent, — ainsi que le fit I'Etat au

cours des si^cles, — 6touffer les aspirations nouvel-

les, ^eraser dans I'oeuf le progres, la marche en

avant va se continuer sans entraves.

Au fur et h mesure que telles ameliorations, tels

modes de vivre seront trouv6s pref6rables, leur adop-

tion se fera autoraatiquement, — sans que leurs

partisans aient a lutter contre ceux qui n'en vou-

draient pas et, sans que ceux-ci puissent s'opposer

a ceux-la.

Dans tous les domaines, — que ce soit dans le

domaine ^conomique ou dans le domaine moral, —
en tous ! la r6volution a marqu6 son empreinte

f6conde.

Un 6tre humain sociable, — consequence du

milieu nouveau, de I'ambiance nouvelle, — s'est

"ubstitu6 a la bfite humaine de la p6riode capitaliste

:

homrae est devenu bon, parce qu'il n'a plus int6ret

a 6tre mauvais !

A la lutte, aux rivalit6s, aux discordes, aux d6chi-

rements, et a la guerre entre humains, se sont subs-

titutes I'entente, la cordiality, I'entraide. La bataille

ne continue que dans le domaine de la nature : sur

ce terrain, en accord commun, les hommes surmon-

tent les forces adverses, se les asservissent.

Et maintenant que toutes les apprehensions sont

6vanouies ; maintenant que la r^yolution se r6per-

cute h travers le monde, apportant 6galement aux

peuples, la paix, la libert.6, le bien-6tre ; maintenant

que nul danger, ni int6rieur, ni ext6rieur, n'est h
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redouter... maintenant la vie est douce et bonne k

vivre !

La joie monte ! La joie puis6e dans la certitude

que la revolution est irrevocable, que toute reaction

2st impossible.

Cette certitude ensoleille I'horizon.

Et devant Thomme reg6n6r6, liber6 de toutes les

chaines, de toutes les servitudes, s'ouvre, large et

droite, la route de I'avenii

£W
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